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AVANT-PROPOS 

Nous  offrons  à  nos  lecteurs,  avec  ce  nouveau  volume,  la 

fin  du  traité  de  la  Justice.  C'est  ce  que  nous  appelons,  selon 

le  langage  consacré  par  saint  Thomas,  les  «  parties  poten- 
tielles ))  de  cette  vertu.  11  serait  diflicile  dexcéder  dans  le 

bien  qui  doit  être  dit  des  quarante-trois  questions  qui  com- 

posent cette  partie  de  la  Somme  théologique,  depuis  la  ques- 

tion 80  jusqu'à  la  question  122  delà  Secunda-Secundœ.  Ici 
viennent,  proprement,  le  traité  de  la  vertu  de  religion,  par 

laquelle  on  rend  à  Dieu  le  culte  qui  lui  est  dû,  sous  sa  raison 

de  Créateur  et  de  Souverain  Seigneur  de  toutes  choses  (q.  81 

à  100);  le  traité  de  la  piété,  où  est  étudiée  la  vertu  qui  ftiit 

rendre  ce  qu'on  doit  aux  parents,  ou  à  la  famille,  et  à  la 
patrie  (q.  loi);  le  traité  de  Y  observance ,  avec  ses  multiples 

parties  ramenées  à  la  dutic  et  à  Y  obéissance,  qui  permettent 

de  s'acquitter,  dans  la  mesure  du  possible,  envers  les  maî- 
tres, les  supérieurs,  et,  en  général,  toute  personne  en  qui 

se  trouve  quelque  excellence  (q.  i02-io5);  puis,  les  ques- 

tions qui  ont  trait  h  la  reconnaissance,  à  la  juste  vengeance,  à 

la  vérité,  à  Yamitié,  à  la  libéralité  (q.  106-119);  et,  enfin, 

à  Yépikie  (q.  120),  vertu  du  plus  liaut  intérêt,  car  elle  n'est 

autre  que  l'équité  même  en  ce  qu'elle  a  de  plus  transcen- 
dant et  de  plus  essentiel.  Une  cjucslion  spéciale  a  pour  objet 

le  don  de  piété,  qui  nous  est  montré  comme  la  surélé\alion 
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(le  lout  ce  cjui  se  rapporte  à  la  justice  en  elle-même  ou 

dans  ses  diverses  parties,  constituant  une  sorte  d'organe 

surnaturel,  qui,  sous  l'action  directe  et  personnelle  de 

l'Esprit-Saint,  nous  permet  de  traiter  avec  Dieu  comme 
avec  notre  Père,  et  avec  toute  créature  raisonnable  comme 

avec  un  membre  de  la  même  f;unille  divine.  La  dernière 

question,  qui  achève  tout  le  traité,  est  la  question  même  du 

Décalogue  considéré  dans  ses  rapports  avec  la  \ertu  de 

justice. 

L'ensemble  de  ces  questions,  en  y  joignant  les  questions 
de  la  justice  proprement  dite,  parues  dans  notre  précédent 

vokime,  constitue  ce  qu'on  pourrait  appeler,  par  excellence, 

le  traité  des  vertus  sociales.  On  y  voit  étudiées  jusqu'en 
leurs  racines  les  plus  profondes  ces  vertus  qui  président  à 

tous  les  rapports  des  hommes  entre  eux  dans  la  famille, 

dans  la  cité,  et  partout  où  ils  peuvent  se  rencontrer  ou  vivre 

ensemble.  Mais  c'est  plus  encore  la  grande  vertu  de  religion, 

fixant  les  rapports  de  l'homme  avec  Dieu,  qui  nous  y  appa- 
raît dans  tout  l'éclat  de  sa  bienfaisante  lumière.  Son  étude 

permet  d'entrevoir  les  responsabilités  encourues,  même  du 
simple  point  de  vue  humain  et  social,  par  les  fauteurs  de 

laïcisme,  qui  veulent  exclure  toute  religion  du  milieu  des 

hommes.  Telles  remarques  de  saint  Thomas  sur  l'irréligion 

(q.  9-),  ou  sur  le  sacrilège  (q.  99,  art.  i;  art.  4)  aident  à 

pénétrer  ce  que  doit  avoir,  pour  un  grand  nombre  d'esprits, 

d'étrangement  mystérieux  l'eflroyable  guerre  qui  depuis 
trois  ans  bouleverse  le  monde.  Et  les  crises  intérieures  des 

divers  États  s'éclairent  elles-mêmes  du  jour  le  plus  intense, 
quand  on  les  rapproche  des  enseignements  de  saint  Thomas 

sur  la  subordination  des  volontés  humaines  par  rapport  à 

la  volonté  première  et  souveraine,  qui  commande  tout  dans 
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l'ordre  de  robéissaiice(q.  io4),  ou  de  l'observance  (q.  102, 
io3),  et  de  la  piété  [q.  loi). 

iSous  achevions  le  Commentaire  de  toutes  ces  grandes 

questions,  quand  nous  a  été  remis  un  petit  volume,  qui 

nous  en  a  paru  la  plus  émouvante  confirmation  au  milieu 

des  jours  si  troublés  que  nous  vivons.  Œuvre  lui-même 

d'un  de  ces  jeunes  hommes,  qui,  en  fin  de  décembre  191 2, 

avaient  leur  âme  «  justement  tourmentée  »  de  l'angoisse 

((  d'un  absolu  moral  »  dont  ils  ne  pouvaient  plus  se  passer, 

il  nous  retrace  le  retour  à  Dieu  de  celui  d'entre  eux  qui 

demeure  à  lui  seul  le  symbole  de  tout  un  monde.  Il  s'agit 

du  petit-fils  d'Ernest  Renan,  appelé  Ernest,  lui-même,  et 

qui  semble  n'avoir  été  suscité  de  Dieu  que  pour  réparer  le 

mal  fait  à  l'EgUse,  aux  âmes  et  à  la  patrie  française,  par  le 
prestige  littéraire  si  cruellement  séducteur  de  son  grand- 

père. 

((  Sa  vie  ne  fut  qu'une  lutte  spirituelle,  un  combat  d'âme, 

mais  ce  combat  était  celui-là  même  qui  se  livrait  dans  l'âme 
de  toute  une  race  ».  Et  ce  combat  devait  se  terminer  par  le 

triomphe  de  la  religion  la  plus  pure  sur  l'irréligion  la  plus 
séductrice.  On  avait  vu  le  petit-fils  de  Renan  «  abandonner 

ses  cours  de  Sorbonne  pour  élire  la  carrière  des  armes, 

mener  une  action  française  dans  la  brousse  africaine,  exalter 

par  ses  livres  et  par  ses  gestes  les  vertus  de  la  guerre  ».  De 

ces  expéditions  d'Afrique,  il  devait  rapporter  deux  livres, 
qui  marqueraient  les  étapes  de  son  retour  à  la  santé  de 

l'âme  :  V Appel  des  armes;  et  puis,  son  délicieux  Voyage  du 

Centurion,  oii  l'on  entend  déjà  vibrer  le  son  d'une  âme  rede- 
venue chrétienne  et  catholique  sans  en  avoir  encore  la 

pleine  et  parfaite  conscience. 

Cette  conscience  allait  lui  être  donnée  aux  premiers,  mois 

6Q 
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de  l'année  19 13,  par  une  intervention  si  suave  de  la  misé- 

ricorde divine  qu'on  n'en  peut  lire  le  récit  sans  penser  aux 

plus  belles  pages  de  l'histoire  des  saints.  Dès  le  lendemain 

de  cette  conversion,  «  il  semblait  qu'Ernest  Psichari  fût 

entré  dans  la  vie  chrétienne  de  plain-pied,  sans  préparation, 

sans  apprentissage,  sans  transition,  comme  s'il  eût  été 
catholique  depuis  toujours.  Cette  âme,  hier  encore  igno- 

rante des  communications  de  la  sagesse  divine,  semblait  en 

être  soudain  remplie  et  sans  intermédiaires.  Il  savait  tout 

sans  avoir  rien  appris  :  il  inventait  ses  prières  et  elles  se 

trouvaient  être  celles-là  même  que  l'Eglise  avait  répandues 

sur  les  âges.  Et  dans  l'ivresse  des  retrouvailles,  il  s'écriait  : 

Mais  quoi,  Seigneur,  est-ce  donc  si  simple  de  vous  aimer? 

((  C'est  une  découverte  adorable,  écrivait-il  au  P.  Clérissac 

(des  Frères-Prêcheurs,  qui  avait  été  l'instrument  de  son 

retour  à  Dieu),  que  celle  que  je  fais  en  ce  moment,  c'est 

une  douce  et  cruelle  reconnaissance  et  il  n'est  point  d'office 

oîi  je  ne  verse  d'abondantes  larmes  devant  le  Maître  que  j'ai 

si  longtemps  crucifié,  que  la  France  elle-même  crucifie  à 

toute  heure  »,  cette  France  officielle  et  impie,  à  l'impiété  de 

laquelle  son  grand-père  avait  eu  tant  de  part. 

((  Chaque  jour,  il  communiait  et  tendait  vers  la  Croix 

toutes  ses  puissances.  Chaque  jour,  il  disait  l'office  de  la 

Vierge  jusqu'au  dernier  capitule.  Pas  une  rubrique  qu'il 

n'ait  longtemps  méditée  :  il  avait  même  composé  pour  le 
Rosaire  une  suite  de  proses.  La  prière  semblait  à  Psichari  le 

devoir  premier,  bien  plus  «  la  position  normale  de  la  créature 

«  qui  veut  se  tenir  à  sa  place  sous  son  Créateur  yy.  Être  à  sa  place, 

se  tenir  à  sa  place,  voilà  le  grand  souci  de  ce  soldai  chrétien.  » 

Qu'on  relise,  après  cette  admirable  constatation,  les  arti- 
cles de  saint  Thomas  sur  la  prière  (q.   81),   notamment 
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larticle  7,  où  il  commente,  en  une  page  unique,  TOraison 

dominicale;  et  Ton  comprendra  peut-être  pourquoi,  dans 

son  élan  vers  Dieu,  le  jeune  Psichari  avait  songé  à  faire  de 

sa  vie  une  vie  de  prière  et  d'apostolat  dans  l'Ordre  même 
de  saint  Dominique,  dont  il  avait  voulu  tout  de  suite  être 

déjà  le  fils  en  se  faisant  recevoir  de  son  Tiers-Ordre.  Il  allait 

prendre  le  chemin  de  Rome,  pour  y  faire  ses  études  de 

théologie  au  Collège  Angélique,  quand  éclata  la  terrible 

guerre.  Vingt  jours  après,  «  le  22  août  191 4,  après  être 

resté  douze  heures  sous  un  feu  épouvantable ,  Ernest 

Psichari  était  tué  net  d'une  balle  à  la  tempe  ».  On  le  retrouva 

«  son  chapelet  enroulé  autour  de  ses  mains  »'. 

Pouvions-nous  présenter  à  nos  lecteurs,  sous  un  plus 

émouvant  svmbole,  ce  nouveau  volume  de  notre  Commen- 

taire  où  sont  traitées  en  vertus  de  religion,  de  piété,  d'obéis- 

sance, de  soumission  à  l'ordre,  qui  seules  peuvent  redonner 
au  monde  contemporain  ce  bonheur  et  celte  joie  que  le 

jeune  Ernest  Psichari  avait  si  parfaitement  su  retrouver  en 

elles.  Les  étudier  à  la  lumière  de  saint  Thomas  et  s'appli- 
quer à  en  faire  les  normes  directives  de  la  vie  familiale  ou 

nationale  en  même  temps  que  de  la  vie  privée  ou  indivi- 

duelle, ce  sera  coopérer  excellemment  à  l'œuvre  de  trans- 

formation et  de  rénovation  qui  sera  pour  tous  l'œuvre  de 
demain. 

Rome,  27  mai  1917, 

en  la  fêle  de  la  Pentecôte*. 

1.  Henri  Massis.  Le  Sacrifice  (1914-1916).  La  vie  d'Ernest  Psichari,  Paris, 
Plon-Nourril,  rue  Garancièrc.  6. 

2.  Les  difficultés  de  la  guerre  ont  retardé  d'une  année  l'impression  du 
présent  volume  qui  aurait  dû  paraître  en  novembre  dernier. 

(Rome,  juillet  1918). 





LA  SOMME  THÉOLOGIQUE 
SECONDE  PARTIE 

SECONDE  SECTION 

QUESTION  LXXX 

DES  PARTIES  POTENTIELLES  DE  LA  JUSTICE 

Au  début  de  la  question  jy,  saint  Thomas,  distribuant  la 

matière  du  traité  de  la  justice,  marquait  qu'il  traiterait: 

d'abord,  de  la  justice;  puis,  de  ses  parties;  ensuite,  du  don 

qui  s'y  rattache;  et,  enfin,  des  préceptes  correspondants.  La 
première  de  ces  divisions  devait  comprendre  les  quatre  pre- 

mières questions  du  traité.  Depuis  la  question  Gi,  nous  nous 

occupons  des  parties  de  la  justice.  Les  parties  subjectives,  ou 

tes  espèces  de  la  justice,  ont  pris,  à  elles  seules,  i8  questions. 

Une  seule  question  a  suffi  pour  les  parties  quasi  intégrales. 

Nous  devons  maintenant  aborder  l'étude  des  parties  poten- 

tielles, «  c'est-à-dire,  explique  saint  Thomas  lui-même,  des 
vertus  qui  lui  sont  annexées  »  [cf.  sur  le  sens  et  la  portée  de 

ces  diverses  sortes  de  parties,  la  question  .\S,  article  unique]. 

Pour  ce  qui  est  des  parties  potentielles  de  la  justice,  «  nous 

aurons  deux  choses  à  considérer  ;  premièrement,  quelles  vertus 

sont  annexées  à  la  justice;  secondement,  ce  qui  regarde  cha- 

cune de  ces  vertus  annexes  ».  —  Le  premier  point  est  l'objet 

de  la  question  actuelle,  qui,  du  reste,  n'a  qu'un  seul  article. 
\1I.  —  La  Religion.  i 
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Article  imole. 

Si  c'est  à  propos  que  sont  assignées  les  vertus  annexes 
de  la  justice? 

Ciii(|  objections  veulent  prouver  que  «  c'est  mal  à  propos 

que  sont  assignées  les  vertus  annexes  de  la  justice  ».  11  s'agit 

plus  spécialement,  nous  le  verrons,  de  l'assignation  faite  par 
Cicéron.  —  «  Cicéron,  en  eflet  »,  comme  le  note  la  première 
objection,  «  énumère  six  vertus  annexes;  savoir  :  la  religion, 

la  inété,  la  gratilude.  le  soin  de  la  vengeance,  l'observance,  la 
vérité  {Rhétorique,  liv.  II,  ch.  lhi).  Or.  le  soin  de  la  vengeance 

semble  être  une  espèce  de  la  justice  commutative,  à  laquelle 

il  appartient  de  venger  les  injures  reçues,  comme  il  ressort  de 

ce  qui  a  été  dit  plus  haut  (q.  6i,  art.  4)-  Il  n'y  a  donc  pas  à 
en  parler  au  sujet  des  vertus  annexes  de  la  justice  ».  —  La 

seconde  objection  cite  l'énumération  de  »  Macrobe  »,  qui, 
«  sur  le  songe  de  Scipion  (liv.  1.  ch.  vnij,  marque  sept  vertus; 

savoir  :  Clnnocence,  l amitié,  la  concorde,  la  piété,  la  religion, 

l'affection,  F  humanité.  Or,  plusieurs  de  ces  vertus  sont  omises 
par  Cicéron.  Donc  il  semble  que  les  vertus  annexées  à  la  jus- 

tice sont  énumérées  »  par  lui  u  d'une  manière  insuffisante  ». 
—  La  troisième  objection  dit  que  «  certains  autres  assignent 

cinq  parties  à  la  justice  :  savoir  :  l'obéissance,  à  l'endroit  des 

supérieurs;  la  discipline,  à  l'égard  des  inférieurs;  Véquité,  par 
rapport  aux  égaux  ;  la  foi  et  la  vérité,  par  rapport  à  tous.  Or, 

de  ces  parties,  il  n'y  a  (pie  la  vérité  qui  soit  marquée  par 
Cicéron.  C'est  donc  d'une  manière  insuffisante,  semble-t-il , 

qu'il  a  énuméré  les  vertus  armexes  de  la  justice  ».  —  La  qua- 
trième objection  en  appelle  à  «  Andronicus  le  Péripatéticien  », 

qui,  dans  son  livre  Des  mouvements  affectifs,  «  assigne  neuf 

parties  annexes  de  la  justice;  savoir  :  la  libéralité,  la  bénignité, 

le  soin  de  In  vengeance,  l'eugnomone.  l'eusébie,  reucharistie.  la 
sainteté,  la  bonne  commutation,  la  législative  »  (ces  divers  noms, 

que   nous   reproduisons  tels  quels,    seront   expliqués  dans   la 
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réponse).  Or,  de  toutes  ces  parties,  il  n'en  est  qu'une  qui  soit 
nettement  marquée  par  Cicéron;  savoir  :  le  soin  de  la  ven- 

geance. Donc  il  semble  bien  que  c'est  d'une  manière  insuffi- 
sante qu'il  a  fait  son  énumération  ».  —  La  cinquième  objec- 

tion, plus  générale,  déclare  qu'  «  Aristote,  au  livre  V  de  YÉlhi- 
que  {ch.  \,  n.  8;  de  S.  Th.,  leç.  i6),  marque  Vépikie  comme 

jointe  à  la  justice.  Or,  de  cette  vertu  il  ne  semble  pas  qu'il  soit 
fait  mention  dans  aucune  des  assignations  précédentes.  Donc 

c'est  bien  d'une  manière  insuffisante  que  sont  énumérées  les 
vertus  annexes  de  la  justice  )>. 

Nous  n'avons  pas  ici  d'argument  sed  conlra. 

Au  corj)s  de  l'article,  saint  Thomas  nous  avertit  que  «  dans 

les  vertus  (ju'on  adjoint  à  une  vertu  principale,  deux  choses 
sont  à  considérer  :  premièrement,  (jue  ces  vertus  conviennent 

en  quelque  chose  avec  la  vertu  principale;  secondement, 

qu'elles  restent,  sur  quelque  point,  en  deçà  de  la  parfaite  rai- 
son de  cette  vertu  ».  Si,  en  effet,  elles  étaient  de  tout  point 

conformes  à  cette  raison,  elles  n'auraient  pas  à  être  distinguées 

de  la  vertu  dont  il  s'agit  ;  et  si  elles  ne  s'y  rapportaient  en  rien, 
elles  ne  pourraient  pas  lui  être  adjointes. 

«  Par  cela  donc,  ajoute  saint  Thomas,  que  la  justice  se  ré- 
fère à  autrui,  comme  il  ressort  de  ce  qui  a  été  dit  plus  haut 

(q.  38,  art.  2),  toutes  les  vertus  qui  se  rapportent  à  un  autre, 

peuvent,  sous  la  raison  de  convenance  avec  elle,  être  annexées 

à  la  justice.  D'autre  part,  la  raison  de  justice  consiste  en  ce 

qu'on  rend  à  autrui  ce  qui  lui  est  dû  selon  l'égalité,  ainsi 

(ju'on  le  voit  par  ce  qui  a  été  dit  plus  haut  (q.  58,  art.  11). 

C'est  donc  d'une  double  manière  qu'une  vertu  se  référant  à 

autrui  restera  en  deçà  de  la  raison  de  justice  :  d'abord,  en 

tant  qu'elle  n'atteint  pas  la  raison  d'égal  ;  ensuite,  parce  (ju'elle 

n'a  pas  la  raison  de  chose  due. 

«  C'est  qu'en  elVet  il  est  des  vertus  qui  rendent  à  autrui  ce 
qui  lui  est  du,  mais  qui  ne  peuvent  point  le  rendre  en  éga- 

lité. —  Et,  d'abord,  tout  ce  que  l'homme  rend  à  Dieu  est  chose 

due  »,  puis(|uc  l'homme  a  tout  reçu  de  Dieu;  «  toutefois,  ce 

ne  peut  être  en  égalité,  de  telle  sorte  que  l'homme  rende  tout 

ce  qu'il  doit,  selon  cette  parole  du   psaume  (cxv,    v.    'S)  :  Que 
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rendrai-Je  au  Seigneur  pour  fout  ce  quil  in  a  donné?  De  ce  chef, 

est  jointe  à  la  justice  lu  religion,  qui,  selon  que  Cicéron  le  dit 

{Rhétorique,  livre  II,  cli.  lui),  inique  au  soin  et  à  la  cérémonie  ou 

an  culte  d'une  certaine  nature  supérieure  quon  appelle  divine.  — 

Secondement,  il  n'est  point  possible  qu'on  rende  aux  parents, 
en  égalité,  ce  qui  leur  est  dû;  comme  on  le  voit  par  Aris- 

tote,  au  livre  VIII  de  VÉthi(]ue  (ch.  \n  ,  n.  ̂   ;  de  S.  Th.,  leç.  i.'j). 
Et,  de  ce  chef,  est  jointe  à  la  justice  la  piété,  qui,  selon  que 

s'exprime  Cicéron  (endroit  cité),  rend  ses  devoirs  et  un  culte 
attentif  à  ceux  qui  sont  joints  par  le  sang  et  aux  amis  de  la  pa- 

trie.—  Troisièmement,  il  n'est  point  possible  que  l'homme 

reconnaisse  selon  l'égalité,  en  la  récompensant,  ce  qui  est  dû 
à  la  vertu;  comme  on  le  voit  par  Aristote,  au  livre  IV  de 

VÉthique  (ch.  m,  n.  17;  de  S.  Th.,  leç.  9).  Et,  de  ce  chef,  est 

jointe  à  la  justice  C observance ,  par  laquelle,  au  témoignage  de 

Cicéron  (endroit  précité),  les  hommes  entourent  d'un  certain 

culte  et  d'un  certain  honneur  ceux  c/ue  distingue  une  certaine 
dignité  ».  —  Voilà  donc  trois  vertus  qui  sont  jointes  à  la  jus- 

tice sans  se  confondre  avec  elle,  parce  que  tout  en  regardant 

un  autre  que  le  sujet  qui  agit  et  en  lui  rendant  ce  qui  lui  est 

dû,  au  titre  le  plus  strict,  elles  sont  impuissantes  à  acquitter 
cette  dette  dans  sa  totalité. 

Vlais  d'autres  vertus  peuvent  se  joindre  à  la  justice,  parce 
que  la  raison  de  dette  au  sens  strict  ne  peut  leur  convenir. 

«  Or,  que  la  raison  de  chose  due,  au  sens  strict  de  la  justice, 

soit  en  défaut,  on  le  peut  considérer  en  tenant  compte  d'une 
double  sorte  de  dette;  savoir  :  la  dette  morale  et  la  dette 

légale;  en  raison  de  quoi  Aristote  assigne  une  double  sorte  de 

juste  »  ou  de  droit,  n  La  dette  légale  est  celle  que  l'on  est 

contraint  de  rendre  en  vertu  de  la  loi  :  c'est  cette  dette  qui 

est  proprement  l'objet  de  la  vertu  principale  de  justice.  La 

dette  morale  est  ce  que  l'on  doit  par  honnêteté  de  la  vertu.  Et 
parce  que  la  raison  de  dette  implique  la  nécessité,  la  dette 

morale  dont  nous  parlons  a  un  double  degré.  L'une  est  néces- 

saire en  telle  sorte  fiuc  sans  elle  l'honnêteté  morale  ne  peut 
pas  être  conservée  :  celle-là  aura  davantage  la  raison  de  la 

dette.  —  Laquelle  dette  peut  se  considérer  du  côté  de  celui  qui 
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doit.  Et,  de  ce  chef,  à  cette  dette  appartient  que  l'homme  se 

présente  à  autrui,  dans  ses  paroles  et  dans  ses  actes,  tel  qu'il 
est.  Pour  autant  est  adjointe  à  la  justice  la  vérilé,  qui  fait, 

comme  l'explifjue  Cicéron  (endroit  précité),  qu'on  dit  les  choses 
gui  sont,  (/ai  furent,  ou  f/ui  seront,  sans  y  rien  changer.  —  Elle 

peut  aussi  se  considérer  du  côté  de  celui  à  qui  l'on  doit;  en  ce 

sens  qu'on  rend  à  quoiqu'un,  par  voie  de  compensation,  selon 

qu'il  a  lui-même  agi.  —  Qu'il  s'agisse  du  bien.  Et,  alors,  s'ad- 
joint à  la  justice,  la  gratitude,  où  se  trouve  comprise  la  volonté 

de  récompenser  autrui,  en  souvenir  de  son  cmiitié  et  de  ses  bons 

offices,  comme  le  dit  Cicéron  (endroit  i)récité).  —  Ou  qu'il 

s'agisse  du  mal.  El,  dans  ce  cas,  s'ajoute  à  la  justice  le  soin  de 
Il  vengeance,  qui  consiste,  comme  le  marque  Cicéron  (tou- 

jours au  même  endroil),  à  repousser,  en  se  défendant  ou  en  se 

vengeant,  la  violence  ou  l'injure  ou  toute  autre  chose  qui  uKuique 
lie  clarté. 

«  L'autre  dette  morale  est  nécessaire,  non  plus  en  telle  sorte 

que  sans  elle  l'honnètelé  morale  »  ou  l'harmonie  des  rapports 
sociaux  (I  ne  puisse  pas  être  conservée  »  dans  sa  perfection 

substantielle,  si  l'on  peut  ainsi  dire,  «  mais  comme  y  ajoutant 

un  plus  grand  lustre.  C'est  cette  delte  (|u'ont  en  vue  la  l'itiéra- 

iité,  l'affabilité  ou  l'amitié  et  les  autres  vertus  de  ce  genre.  Cicé- 

ron les  a  omises  dans  son  énuméralion,  parce  qu'elles  ont  peu 
(le  la  raison  de  dette  ».  —  Et  nous  voyons,  par  là.  ce  cpii,  du 

reste,  va  être  confirmé  par  la  réponse  aux  objections,  com- 

ment nous  pourrons  tenir  pour  excellente  l'énuméralion  de 

Cicéron,  bien  qu'elle  ne  donne  point,  dans  sa  totalité,  la  liste 
des  vertus  annexes  de  la  justice. 

L'r/r/  primum  déclare  que  «  la  vengeance  qui  se  fait  |)ar  l'au- 
torité de  la  puissance  publique  selon  la  sentence  du  juge, 

appartient  à  la  justice  commutati>e.  Mais  la  ̂ engeance  cjue  les 

particuliers  font  de  leur  propre  mouvement,  et  (fui  d'ailleurs 

n'est  pas  contre  la  loi,  ou  qu'ils  requièrent  du  juge,  appartient 
à  la  vertu  »  spéciale,  «  (jui  s'adjoint  à  la  justice  ».  —  Kete- 
nons  soigneu.sement  cette  réponse  de  saint  Thomas.  Elle  nous 

montre  en  quel  sens  doivent  se  prendre  les  mots  de  justice,  vin- 

ilicalive.  Il  est  une  justice  vindicative  qui  appartient  en  propre 
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à  la  justice  stricte.  C'est  celle  qui  est  commandée  par  l'acte  du 
juge  fixant  avec  autorité  la  peine  encourue  par  un  délit,  quand 

ce  délit  et  sa  punition  sont  déférés  à  son  tribunal.  Celte  jus- 

tice \  indicative  appartient  à  la  justice  stricte,  parce  qu'ici  la 

peine  et  la  dette  qui  s'y  rattache  relèvent  de  la  loi.  Le  juge 

n'est  point  libre  de  ne  pas  faire  droit  au  juste  appel  de  ven- 
geance qui  lui  est  adressé.  Il  \  a  ici  un  droit  strict  qui  lie  la 

liberté  du  juge.  Dans  l'autre  justice  vindicative,  ou  plutôt 
dans  cette  autre  vertu,  adjointe  à  la  justice,  que  nous  appelons 

le  soin  de  la  vengeance,  il  n'en  va  plus  de  même.  Ici,  tout 

est  laissé  à  la  libre  intervention  du  sujet.  Non  point  qu'il  n'y 

ait,  pour  lui,  dans  tel  cas  déterminé,  obligation  d'intervenir, 
soit  pour  exercer  lui-même  une  vengeance  opportune,  et  qui 
ne  dépasse  point  les  limites  fixées  par  le  droit  naturel  ou  positif, 

soit  pour  revendiquer  auprès  du  juge  la  juste  vengeance  qu'il 

ne  lui  appartient  pas  à  lui-même  d'exercer;  mais  cette  obliga- 

tion d'intervenir  n'est  qu'une  obligation  d'ordre  moral,  rele- 

vant de  l'honnêteté  de  la  vertu,  non  une  obligation  d'ordre 

légal  à  laquelle  une  loi  positive  contraigne  et  qui  relève  d'un 
tribunal  humain. 

Vad  secunduni  explique  l'énumération  faite  par  Macrobe. 
Saint  Thomas  nous  dit  que  «  Macrobe  semble  avoir  pris  garde 

aux  deux  parties  intégrales  de  la  justice;  savoir  :  ne  pas  faire 

le  mal,  à  quoi  se  rapporte  l'innocence  »  ou  le  fait  de  ne  pas 
nuire;  «  et  faire  le  bien,  à  quoi  se  rapportent  les  six  autres  )> 

vertus  indiquées  par  lui.  «  De  ces  aulres  six  vertus,  deux  pa- 
raissent regarder  les  égaux;  savoir  :  ramifié,  dans  les  rapports 

extérieurs;  et /«  concorde,  à  l'intérieur.  Deux  autres  regardent 

les  supérieurs  ;  savoir  :  la  piété,  à  l'endroit  des  parents;  et  la 
religion,  envers  Dieu.  Enfin,  les  deux  autres  regardent  les  infé- 

rieurs; savoir  Vajjeclion,  en  tant  qu'on  se  complaît  dans  leur 
bien  ;  et  Vhumanilé,  qui  subvient  à  leurs  besoins.  Saint  Isidore 

dit,  en  effet,  au  livre  des  Étyniologies  (liv,  X,  lettre  H),  que  quel- 

qu'un est  appelé  humain,  du  fait  quil  a  pour  les  hommes  un  sen- 

timent d'amour  et  de  commisération  ;  aussi  bien  l'humanité  désigne 

l'assistance  que  nous  nous  donnons  les  uns  aux  autres.  Et  c'est  en 

entendant  ainsi  l'humanité,  que  l'amitié  se  prend  »,  comme  nous 
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l'avons  dit,  «  en  raison  des  rapports  extérieurs  qu'elle  ordonne  ; 
auquel  sens  Aristote  en  parle  dans  le  livre  IV  de  VÉthiqiic 

(ch.  vi;  de  8.  Th.,  leç.  l'i).  —  L'amitié  peut  aussi  se  prendre 
selon  qu'elle  porte  proprement  sur  le  mouvement  affectif;  et 

c'est  en  ce  sens  qu'il  en  est  traité  par  Aristote,  au  livre  VIII  et 

au  livre  IX  de  {'Éthique.  A  la  prendre  ainsi,  trois  choses  relèvent 

de  l'amitié:  savoir  :  la  bienveillance,  qui  est  appelée  ici  l'affec- 
tion: la  concorde;  et  la  bienfaisance,  qui  est  appelée  ici  rha- 

manité.  .Mais  ces  choses-là  ont  été  omises  par  Cicéron.  parce 

qu'elles  ont  peu  de  la  raison  de  dette,  ainsi  qu'il  a  été  dit  »  (au 

corps  de  l'article). 

h'cid  tertiam  répond  que  «  V obéissance  »  dont  parlait  l'ob- 
jection «  est  comprise  dans  Vobsercance  mentionnée  par  Cicé- 

ron; car  aux  personnes  supérieures  on  doit  et  la  révérence  ou 

le  respect  qui  les  honore  et  l'obéissance.  —  La  foi  »  ou  la 

fidélité  «  qui  tient  ce  qu'elle  a  dit  (Cicéron,  de  la  République, 

li\.  IN  ),  est  comprise  dans  la  vérité,  quant  à  l'accomplisse- 
ment des  promesses.  Mais  la  vérité  comprend  autre  chose, 

comme  il  sera  montré  plus  loin  (q.  109).  —  La  discipline  » 

ou  la  formation  «  n'est  point  due  par  une  dette  de  nécessité  ;  car 

on  n'est  point  obli^^é  envers  l'inférieur  comme  tel.  bien  que 
tel  supérieur  puisse  être  obligfé  de  pourvoir  à  ses  inférieurs  », 

quand  il  en  a  la  chaif^e,  «  selon  cette  parole  que  nous  lisons 

en  saint  Mathieu,  chap.  \xiv  (v.  [\b)  :  Serviteur  Jidèle  et  pru- 

dent, que  le  Seiqneur  a  préposé  à  sa  maison.  C'est  pour  cela  que 

Cicéron  l'a  omise.  Mais  on  peut  la  comprendre  sous  l'huma- 
nité, assignée  par  Macrobc.  —  Quant  à  Véquité.  elle  est  com- 

prise sous  Vépitiic  (111  Vamitié  ». 

L'ad  quartum  offre  un  intérêt  tout  spécial  par  la  lumineuse 

explication  des  termes  que  citait  l'objection.  «  Dans  cette  énu- 

mération  »  d'Andronicus  le  Péiipatéticien,  «  il  est  certaines 

choses  qui  appartiennent  à  la  vraie  justice  »,  c'est-à-dire  à  la 
vertu  de  justice  considérée  sous  sa  raison  stricte,  et  que  nous 

.savons  être  d'une  double  sorte  :  la  justice  particulière;  et  la 
justice  légale  (cf.  cj,  58,  art,  (),  7).  — «  A  la  justice  particulière, 

appartient  la  fjonne  commutation ,  dont  ce  |)hilosophe  dit  qu'('//e 

est  l' habitas  ordonné  à  maintenir  l'égalité  dans  les  échanges,  —  A 
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la  justice  légale,  quant  aux  choses  qui  doivent  être  observées 

communément,  est  marquée  la  léfjislat'we,  définie  par  ce  philo- 
sophe la  science  des  commutations  politiques  se  rapportant  à  la 

communauté.  Quant  aux  choses  qui  se  présentent  quelquefois  à 

faire  spécialement  en  dehors  des  lois  communes,  est  assignée 

Veugnomône,  c'est-à-dire  la  bonne  gnome,  qui  a  pour  objet  de 

diriger  dans  ces  actions,  ainsi  qu'il  a  été  vu  plus  haut,  dans  le 
traité  de  la  prudence  (q.  5i,  art.  !\)-  Et  voilà  pourquoi  ce  phi- 

losophe dit,  en  parlant  d'elle,  qu'elle  est  la  justification  volon- 

taire :  en  ce  sens  que  l'homme  y  observe  ce  qui  est  juste,  de 
son  propre  mouvement,  et  non  en  suivant  une  loi  écrite.  Ces 

deux  choses  »,  la  vertu  qui  regarde  la  loi  commune  et  celle 

qui  regarde  les  cas  particuliers,  «  sont  attribuées  à  la  prudence 

comme  direction,  et  à  la  justice  comme  exécution.  —  h'eusébie 
signifie  le  culte  bon.  Aussi  bien  est-elle  la  même  chose  que 

la  religion.  C'est  pour  cela  que  ce  philosophe  dit,  en  parlant 

d'elle,  qu'elle  est  la  science  du  service  de  Dieu,  usant  du  mot 
science  dans  le  sens  oià  Socrate  disait  que  toutes  les  vertus  étaient 

des  sciences  (cf.  Aristote,  Éthique,  liv,  VI,  ch.  xni,  n.  5  ;  de 

S.  Th.,leç.  1 1).  Las«m/e/e  se  ramène  à  la  même  chose,  ainsi  que 

nous  le  verrons  plus  tard  (q.  8i,  art.  8).  —  L'eucharistie  est  la 
même  chose  que  la  bonne  gratitude,  assignée  par  Cicéron  ;  et 

pareillement,  le  soin  de  la  vengeance  est  assigné  par  les  deux. 

—  Quant  à  la  bénignité,  il  semble  qu'elle  est  une  même  chose 
avec  V affection,  marquée  par  Macrobe.  Aussi  bien  saint  Isidore 

dit,  au  livre  des  Étyniologies  (liv.  X,  lettre  B),  que  V homme  béni- 
gne est  celui  qui  est  porté  à  faire  le  bien  et  qui  est  doux  dans  ses 

paroles.  Et  Andronicus  lui-même  dit  que  la  bénignité  est  Vhabitus 

qui  incline  la  volonté  à  faire  le  bien.  —  Pour  ce  qui  est  de  la  libéra- 
lité, elle  semble  appartenir  à  V humanité,  dont  parlait  Macrobe  ». 

Uad  quintum  fait  observer  que  «  l'épikie  ne  s'adjoint  pas  à 
la  justice  particulière,  mais  à  la  justice  légale.  Et  il  semble 

qu'elle  est  une  même  chose  avec  la  vertu  appelée  Veegnomdne  » 
par  Andronicus. 

L'article  que  nous  venons  de  lire   est  d'une  importance  ex- 
trême. Il  nous  donne  en  raccourci  tout  ce  que  nous  aurons  à 
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étudier  dans  le  détail  au  cours  des  questions  qui  vont  suivre, 

depuis  la  question  8i  jusqu'à  la  question  120.  Après  avoir 

rappelé  d'un  mot  ce  qu'il  faut  entendre  par  les  parties  poten- 

tielles d'une  vertu,  il  assigne  la  raison  foncière  des  parties  po- 
tentielles de  la  justice  et  détermine  quelles  sont  ces  parties. 

On  appelle  parties  potentielles  d'une  vertu  ces  autres  vertus 
qui  participent  en  quelque  manière  sa  raison  propre  mais  ne 

la  reproduisent  point  totalement.  Telles  étaient,  pour  la  pru- 

dence, dont  la  raison  propre  est  d'amener  le  bon  commande- 

ment, la  vertu  d'eubulie  ordonnée  au  bon  conseil,  et  les  vertus 
de  synèse  ou  de  gnome  ordonnées  au  bon  jugement.  —  Pour  la 

justice,  dont  la  raison  propre  est  de  rendre  à  autrui  en  parfaite 

égalité  ce  qui  lui  est  rigoureusement  dû,  s'il  est  quelque  vertu 

qui  se  réfère  à  autrui,  mais  dont  l'acte  aboutit  à  donner  une 

chose  qui  n'est  point  due  en  stricte  rigueur  pouvant  être  exigée 
au  nom  du  droit  légal  devant  les  tribunaux,  ou  à  ne  donner 

que  d'une  manière  nécessairement  imparfaite  et  en  deçà  de 

l'égalité  absolue  ce  qui  est  dû  rigoureusement,  cette  vertu 
aura,  par  rapport  à  la  justice  proprement  dite,  la  raison  de 

partie  potentielle  ou  de  vertu  annexe. 

Or,  il  existe  de  ces  sortes  de  vertus  annexes  par  rapport  à  la 

justice.  Leur  liste  complète  et  leurs  noms  précis  peuvent  être 

donnés  en  s'inspirant  de  diverses  énumérations  faites  par  des 
auteurs  divers.  Elles  se  ramènent  à  neuf,  dont  huit  sont  jointes 

à  la  justice  particulière;  et  la  neuvième,  à  la  justice  générale 

ou  légale.  Ce  sont  :  la  religion,  la  piété,  l'observance,  la  grati- 
tude, le  soin  de  la  vengeance,  la  vérité,  l'amitié,  la  libéralité  ; 

et  l'épikie,  ou  équité  (car  le  mot  grec  £-•.£  xe.x  pourrait  se  tra- 
duire exactement  par  notre  mot  équité,  au  sens  de  droiture 

naturelle  corrigeant  au  besoin  la  rigueur  de  la  loi  (|ui  peut 
devenir  injuste). 

Dans  les  trois  premières,  qui  sont  la  religion,  la  piété  et  l'ob- 
servance, ce  qui  les  fait  rester  en  deçà  de  la  justice  au  sens 

strict,  ce  n'est  point  le  manque  de  rigueur  dans  la  ̂ raison  de 

dette,  mais  l'impossibilité  d'atteindre  la  raison  d'égalité  dans 

l'acquittement  de  cette  dette  :  la  religion,  par  rapport  à  Dieu; 
la  piété,  par  rapport  aux  parents  et  à  la  patrie;  l'observance, 
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par  rapport  aux  hommes  vertueux  ou  à  ceux  qui  sont  élevés 

en  dignité.  Les  cinq  autres,  au  contraire,  sont  en  défaut  du 

côté  de  la  raison  de  dette  ;  car  elles  ne  portent  point  sur  quel- 

que chose  qui  soit  dû  légalement  et  qui  puisse  être  exigé  en 

justice  devant  les  tribunaux  humains,  comme  étant  déterminé 

par  la  loi.  mais  seulement  sur  ce  qui  est  du  moralement  et  dont 

la  détermination  ou  l'acquittement  est  laissé  au  mouvement 

vertueux  d'un  chacun  :  chose  cependant  qui  est  requise  pour 
l'honnêteté  de  la  vie  humaine  ou  la  bonne  harmonie  des 

rapports  des  hommes  entre  eux,  soit  d'une  manière  nécessaire, 
comme  lobjet  de  la  vérité,  de  la  gratitude,  du  soin  de  la  ven- 

geance, soit  à  titre  de  perfection  et  de  mieux,  comme  l'objet 
de  l'amitié  et  de  la  libéralité. 

C'est  de  ces  neuf  vertus  que  «  nous  devons  maintenant  nous 

enquérir,  une  par  une.  —  D'abord,  de  la  vertu  de  religion  », 

depuis  la  question  Si  jusqu'à  la  question  loo;  «  secondement, 

de  la  piété  (q.  loi);  troisièmement,  de  l'observance  (q.  102- 
io5)  ;  quatrièmement,  de  la  gratitude  (q.  106,  107);  cinquiè- 

mement, du  soin  de  la  vengeance  (q.  108)  ;  sixièmement,  de  la 

vérité  (q.  log-iiS);  septièmement,  de  l'amitié  (q.  ii4-ii6); 
huitièmement,  de  la  libéralité  (q.  117-119);  neuvièmement, 

enfin,  de  répikie  »  (q.  120).  —  Saint  Thomas  fait  observer 

que  «  des  autres  vertus  énumérées  »  dans  l'article  précédent  et 
assignées  sous  des  raisons  diverses  comme  parties  de  la  jus- 

tice, «  il  a  été  déjà  parlé  plus  haut  :  en  partie,  dans  le  traité 

de  la  charité,  ovi  il  a  été  parlé  de  la  concorde  et  autres  vertus  de 

ce  genre  (q.  29  et  suivantes);  en  partie,  dans  ce  traité  de  la 

justice,  comme  pour  la  bonne  commutation  (q.  61  et  suiv.), 

et  pour  l'innocence,  ou  le  fait  de  ne  nuire  à  personne  (q.  79). 
Quant  à  la  vertu  qui  porte  sur  la  bonne  constitution  de  la  loi, 

il  en  a  été  parlé  dans  le  traité  de  la  prudence  »  (q.  5o). 

Nous  voyons,  par  cette  remarque  de  saint  Thomas,  jointe  à 

la  distribution  si  bien  ordonnée  des  parties  potentielles  de  la 

justice,  comment  ces  trois  traités  de  la  justice,  de  la  prudence 

et  de  la  charité  se  compénètrent  et  se  complètent  pour  la  par- 

faite institution   de  ce   que   nous  pourrions  appeler  l'homme 
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social.  Quelle  merveille  ne  serait  point  la  société  des  hommes, 

si  chacun  d'eux  pratiquait  à  la  perfection  les  vertus  que  nous 
explique,  dans  ces  admirables  traités,  notre  saint  Docteur.  — 

Mais  poursuivons  notre  étude.  Et  venons  tout  de  suite  à  la  pre- 

mière et  à  la  plus  grande  des  vertus  annexes  de  la  justice,  sa- 
voir :  la  vertu  de  religion. 

Saint  Thomas  nous  avertit  qu'  «  à  son  sujet,  nous  aurons  à 
considérer  trois  choses  :  premièrement,  de  la  religion  elle- 

même  en  elle-même  (q.  8i);  secondement,  de  ses  actes  (q.  82- 

91)  ;  troisièmement,  des  vices  opposés  »  (q.  92-100). —  D'abord, 
de  la  religion  elle-même  en  elle-même. 

C'est  l'objet  de  la  question  suivante. 



QUESTION    LXXXI 

DE  LA  RELIGION  EN  ELLE-MEME 

Cette  question  comprend  huit  articles  : 

1°  Si  la  religion  ronsistc  seulement  dans  l'ordre  à  Dieu? 
2"  Si  la  religion  est  une  vertu  ? 
3"  Si  la  religion  est  une  vertu  une  ? 
V  Si  la  religion  est  une  vertu  spéciale!' 
5°  Si  la  religion  est  une  vertu  théologale? 

()"  Si  la  religion  doit  être  préférée  aux  autres  veitus  morales? 
7"  Si  la  religion  a  des  actes  extérieurs  ? 
8"  Si  la  religion  est  la  même  chose  que  la  sainteté? 

Le  titre  même  de  ces  articles,  où  saint  Thomas  se  propose 

d'étudier  la  nature  de  la  religion,  nous  montre  tout  de  suite, 

comme  nous  en  avertissait,  d'ailleurs,  la  place  du  traité  actuel 

dans  la  suite  des  vertus,  que  ce  traité  n'a  rien  de  commun  avec 

le  traité  de  la  religion,  tel  qu'on  le  fait  aujourd'hui  dans  les 

cours  d'apologétique.  Ce  dernier  traite  de  la  religion,  à  enten- 
dre par  ce  mot  le  corps  des  vérités  proposées  à  la  connaissance 

et  à  la  pratique  des  hommes,  selon  que  ces  vérités  doivent 

être  acceptées  par  Ihomme.  Ici,  nous  traitons  de  la  religion, 

selon  qu'elle  est  une  vertu.  —  Des  huit  articles  qui  composent 

la  première  question,  le  premier  considère  l'objet  de  la  reli- 
gion; les  quatre  suivants,  de  2  à  5,  la  raison  de  vertu  en  elle- 

même  ;  le  sixième,  sa  dignité  ou  son  excellence  ;  le  septième  et 
le  huitième,  son  extension. 
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Article  Premier. 

Si  la  religion  ordonne  l'homme  seulement  à  Dieu? 

Sous  ce  titre,  saint  Tliomas  entend  se  demander  si  la  reli- 

gion, comme  telle,  et  selon  que  son  nom  même  la  notifie,  a 

pour  objet  seulement  ce  qui  regarde  Dieu,  ou  si,  au  contraire, 

elle  porte  également  sur  ce  qui  regarde  le  procliain  et  soi- 

même.  —  Cinq  objections  veulent  prouver  que  «  la  religion 

n'ordonne  pas  l'homme  seulement  à  Dieu  >k  —  La  première  cite 
le  fameux  texte  de  «  saint  Jacques  »,  où  il  est  «  dit,  ch.  i  (v.  27)  : 

La  religion  pure  et  immaculée  auprès  de  Dieu  el  du  Père  est 

celle-ci  :  visiter  les  pupilles  et  les  veuves  dans  leur  tribulation  ;  et 

se  garder  pur  de  la  contagion  de  ce  siècle.  Or,  visiter  les  pupilles 

et  les  veuves  se  dit  par  rapport  au  prochain  ;  comme  aussi  ce 

qui  est  dit  de  se  garder  pur  de  la  contagion  de  ce  siècle  appar- 

tient à  l'ordre  qui  concerne  l'homme  en  lui-même.  Donc  la  le- 
ligion  ne  se  dit  pas  seulement  par  rapport  à  Dieu  ».  —  La 
seconde  objection  apporte  un  texte  de  <«  saint  .\ugustin  »,  qui 

«  dit,  au  livre  X  de  la  Cité  de  Dieu  (ch.  i)  :  Parce  que  l'usage 
de  la  langue  latine,  non  pas  seulement  chez  les  ignorants,  mais 

même  chez  les  plus  doctes,  avertit  de  pratiquer  la  religion  à 

l'égard  des  parents  humains  et  des  alliés  et  de  tous  ceux  gui  nous 

tiennent  de  près  par  quelque  lien  de  nécessité,  on  n'évite  point,  par 

ce  mot,  Céquivoque,  s'il  est  question  du  culte  de  la  Divinité,  en 
telle  sorte  que  nous  puissions  dire  avec  confiance  que  la  religion 

n'est  que  le  culte  de  Dieu.  Donc  la  religion  ne  se  dit  pas  seule- 

ment à  l'égard  de  Dieu,  mais  aussi  à  l'endroit  des  proches  ». 
—  La  troisième  objection  fait  observer  que  «1  la  latrie  semble  ap- 

partenir à  la  religion  »,  où  nous  parlons,  en  effet,  du  culte  de 

latrie.  «  Or,  le  mot  latrie  s'entend  de  la  servitude  »  ou  de  l'es- 
clavage, «  comme  le  dit  saint  Augustin,  au  livre  \  de  la  Cité 

de  Dieu  (ch.  1).  D'autre  part,  nous  devons  servir,  non  pas  seu- 
lement Dieu,  mais  encore  le  prochain:  selon  cette  parole  de 

l'KpUre  aux  (Jalates,    ch.  >   (\.    i3)   :  Par  ta  citarité  de  l'esprit 



lit  SOMME    THKOLOGIQUE. 

servez-vous  les  uns  les  autres.  Donc  la  religion  impli(jue  aussi 

un  rappprt  au  prochain  ».  —  La  qualricme  objection  déclare 

(pi'  ((  à  la  religion  appartient  le  culte.  Or,  l'homme  est  dit  ren- 
dre un  culte,  non  pas  seulement  à  Dieu,  tnais  aussi  au  pro- 

chain, selon  ce  mot  de  Caton  {Brèves  sentences)  :  liemls  un  culte 

à  tes  parents.  Donc  la  religion  nous  ordonne  aussi  au  prochain, 

et  non  pas  seulement  à  Dieu  ».  —  La  cinquième  objection  dit 

que  ((  tous  ceux  qui  sont  dans  l'état  du  salut  sont  soumis  à 
Dieu.  Or,  ne  sont  point  dits  religieux  tous  ceux  qui  sont  dans 

l'état  du  salut,  mais  seulement  ceux  qui  se  lient  par  certains 
vœux  à  des  observances  et  à  obéir  à  des  hommes  déterminés. 

Donc  la  religion  ne  semble  pas  impliquer  l'ordre  delà  sujétion 

de  l'homme  à  Dieu  ».  Ce  dernier  mot  achève  de  nous  préciser 

le  sens  du  présent  article.  Voulant  déterminer  l'objet  de  la  reli- 

gion, il  s'agit  de  savoir  s'il  consiste  tout  entier  dans  le  fait  de 
rendre  à  Dieu  ses  devoirs,  devoirs  qui  sont  ceux  des  sujets  à 

l'endroit  de  Celui  (jui  est  le  supérieur  ou  le  Maître  par  excel- 
lence. 

L'argument  sed  contra  est  le  beau  texte  de  «  Cicéron  »,  qui 
«  dit,  au  livre  II  de  sa  Rhétorique  (ch.  un),  que  la  religion  est 

ce  qui  s'acquitte  »  du  service  et  du  culte  ou  «  du  soin  et  de  la 
cérémonie  de  la  nature  supérieure  que  nous  nommons  divine  » . 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  commence  par  nous 
donner  une  triple  étymologie  du  mot  religion;  puis,  il  montre 

comment,  d'après  chacune  d'elles,  la  religion  ne  nous  ordonne 

qu'à  Dieu.  —  u  Selon  que  saint  Isidore  s'exprime,  au  livre  des 
Étymologies  (liv.  X,  lettre  R),  r homme  religieux,  au  témoignage 

de  Cicéron,  est  ainsi  appelé  en  raison  de  la  religion,  comme  étant 

celui  qui  repasse  et  qui  relit  ce  qui  a  trait  au  culte  divin.  D'où  il 

semble  que  la  religion  est  ainsi  appelée  du  fait  qu'on  y  relit  les 
choses  qui  appartiennent  au  culte  divin  ;  car  ces  choses-là  doi- 

vent être  fréquemment  revues  et  repassées  ou  méditées  au  fond 

du  cœur,  selon  cette  parole  des  Proverbes,  ch.  m  (v.  6)  :  En 

toutes  tes  voies  aie  la  pensée  du  Seigneur.  —  On  peut  d'ailleurs 
aussi  entendre  que  la  religion  est  ainsi  appelée,  du  fait  que 

nous  devons  renouveler  notre  choix  (en  latin  reeligere)  à  l'endroit 

de  Dieu,  quand  nous  l'avons  laissé  par  négligence,  comme  le  dit 



QUESTION    LXXXT.     —    DE    LA    RELIGION    EN    ELLE-MEME.  IJ 

saint  Augustin  au  livre  X  de  la  Cité  de  Dieu  (ch.  m).  —  Ou 
encore,  on  peut  entendre  que  la  religion  a  été  ainsi  appelée,  du 

mot  relier  ;  aussi  bien  saint  Augustin  dit,  au  livre  de  la  \raie 

Religion  (ch.  lv)  :  Que  la  religion  nous  relie  au  seul  Dieu  Tout- 
Puissanl. 

«  Or,  poursuit  saint  Thomas,  soit  que  la  religion  se  dise  de 

la  fréquente  lecture,  ou  de  l'élection  renouvelée  après  un 
abandon  dû  à  la  négligence,  ou  du  fait  de  relier,  la  religion 

implique  proprement  un  ordre  à  Dieu.  C'est  à  Lui»,  en  effet, 
que  nous  devons  être  principalement  attachés  ou  reliés,  comme 

au  principe  indéfectible;  à  Lui  que  notre  élection  doit  èlre 

assidûment  dirigée  comme  à  la  fin  dernière;  Lui  aussi  que 

nous  devons  recouvrer  par  la  foi  et  la  protestation  de  cette  foi, 

quand  notre  négligence  nous  l'a  fait  perdre  par  le  péché  ».  On 

aura  remarqué  que  dans  l'application  des  deux  derniers  points, 
saint  Thomas  semblç  avoir  oublié  la  fréquente  lecture  ou  mé- 

ditation, et  parler  deux  fois  de  l'élection.  A  vrai  dire  cepen- 

dant, le  second  point,  bien  qu'il  parle  d'élection,  s'applique  à 
la  méditation  fréquente,  qui  se  termine,  en  effet,  toujours  à 

une  orientation  plus  ferme  de  la  volonté  vers  Dieu,  notre  fin 

dernière;  et  le  troisième  point  s'entend  du  renouvellement  du 

choix  ou  de  l'élection  destiné  à  recon([uérir  ce  que  le  péché 

avait  fait  perdre.  D'autre  part,  bien  que  saint  Thomas  semble 
parler  ici  de  Dieu  comme  fin  dernière,  objet,  plutôt,  à  ce  litre, 

des  vertus  de  foi,  d'espérance  et  de  charité,  nous  devons  enten- 

dre qu'il  s'agit  proprement  de  Dieu  principe  et  fin,  constitué 
de  ce  chef  le  Maître  souverain  dont  le  service  ou  le  culte  l'em- 

porte sur  tout  autre  culte  et  tout  autre  service.  Et  c'est  ce  que 
saint  Thomas  va  mettre  en  pleine  lumière  dans  les  réponses 

aux  objections. 

Vad  priniuni  explique  que  «  la  religion  a  deux  espèces  d'actes. 
Les  uns  sont  ses  actes  propres  et  immédiats,  produits  par  elle, 

et  par  lesquels  l'homme  est  ordonné  à  Dieu  seul  ;  tels  les  actes 
comme  sacrifier,  adorer,  et  autres  de  ce  genre.  Elle  a  aussi 

d'autres  actes  qu'elle  produit  par  l'intermédiaire  des  vertus  aux- 
quelles elle  commande,  ordonnant  ces  actes  à  l'honneur  divin  ; 

attendu  que  la  \ertu  qui  a   pour  objet  la  fin  commande  aux 



l6  SOMME    THÉOLOGIQUE. 

vertus  qui  ont  pour  objet  les  choses  qui  vont  à  cette  fin  »  :  la 

fin  dont  il  s'agit  ici  est  l'honneur  divin;  tout  cela  donc  qui 

peut  tourner  à  l'honneur  divin  pourra  être  commandé  par  la 
vertu  de  religion,  quand  bien  même  cela  ne  regarde  pas,  de 

soi,  ou  selon  qu'on  le  considère  en  lui-même  et  dans  son  objet 

propre,  cet  honneur  divin,  objet  propre  de  la  religion.  «  C'est 

de  cette  sorte  qu'est  assigné  comme  acte  de  religion,  par  mode 

d'acte  qu'elle  commande,  le  fait  de  visiter  les  pupilles  et  les 
veuves  dans  leur  tribulation,  acte  qui  est  produit  par  la  misé- 

ricorde; de  même,  se  garder  pur  de  la  contagion  de  ce  siècle  est 

acte  de  religion  par  mode  d'acte  commandé,  mais  émane  de  la 
tempérance  ou  de  quelque  autre  vertu  de  ce  genre  ».  —  Il  y  a 

donc  deux  sortes  d'actes  qui  peuvent  appartenir  à  la  religion  et 

être  spécifiés  par  son  objet.  Les  uns,  qui  n'ont  point  d'autre 

espèce,  appartiennent  en  propre  à  la  religion  et  ne  sont  d'au- 

cune autre  vertu.  Les  autres  sont  les  actes  propres  d'autres 
vertus,  spécifiés  par  les  objets  propres  de  ces  autres  vertus; 

mais  la  religion  les  ordonnant  à  sa  fin  ou  à  son  objet  propre, 

qui  est  l'honneur  diAin,  elle  leur  communique  le  caractère  de 
ses  propres  actes  et  les  fait  siens.  De  cet  ordre  peuvent  être  tous 

les  actes  des  autres  vertus  quelles  qu'elles  soient. 

L'ad  secundum  fait  observer  que  «  la  religion  se  rapporte 
aux  choses  qui  regardent  nos  proches,  en  prenant  le  mot 

religion  dans  un  sens  large  ;  et  non  pas  selon  que  la  religion 

se  dit  au  sens  propre.  Aussi  bien  saint  Augustin,  un  peu  avant 

les  mots  cités  par  l'objection,  dit  :  La  religion,  prise  en  un  sens 
plus  distinct,  semble  désigner,  non  point  quelque  culte  que  ce  soit, 
mais  le  culte  de  Dieu  ». 

Vad  tertiuni  déclare  que  «  le  serviteur  ou  l'esclave  se  disant 
par  rapport  au  maître  ou  au  seigneur,  il  est  nécessaire  que  si 

l'on  a  une  raison  spéciale  de  domination  ou  de  maîtrise  on  ait 

aussi  une  raison  spéciale  et  propre  de  servitude  ou  d'esclavage. 
Or,  il  est  manifeste  que  la  domination  ou  la  maîtrise  convient 

à  Dieu  selon  une  certaine  raison  propre  cl  unique,  pour  ce 

motif  que  Lui-même  a  fait  toutes  choses  et  qu'il  a  sur  toutes 

choses  le  principal  souverain.  Il  s'ensuit  qu'à  Lui  est  due  une 

raison  spéciale  de   servitude   n   :   nul   n'a   droit  à  être  servi, 
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comme  Lui.  «  Cette  servitude  ou  ce  service  »  absolument 

propre  à  Dieu  et  qui  n'est  chose  due  qu'à  Lui  seul,  «  est  appelé, 

chez  les  Grecs,  du  nom  de  latrie.  Et  c'est  pour  cela  qu'elle  est 
chose  appartenant  en  propre  à  la  religion  ». 

Ji'ftd  quartum  précise  le  sens  des  mots  ciille  ou  cultiver  et  les 
revendique  à  un  titre  spécial  pour  les  choses  de  la  religion. 

C'est  qu'en  effet  «  nous  disons  cultiver  les  hommes  que  nous 
entourons  de  nos  hommages,  de  notre  souvenir  ou  de  notre 

présence.  Il  est  aussi  d'ailleurs  certaines  choses  soumises  à  nous 

et  qui  sont  dites  cultivées  par  nous  :  c'est  ainsi  que  les  agri- 

culteurs sont  appelés  de  ce  mot  parce  qu'ils  cultivent  les  champs 

(en  latin  colunt  agros)  ;  de  même  les  habitants  d'un  pays  (en 

latin  incolae)  sont  dits  tels  ou  colons,  parce  qu'ils  cultivent  les 

lieux  qu'ils  habitent.  Or,  parce  qu'il  est  dû  un  honneur  spécial 
à  Dieu  comme  au  premier  principe  de  toutes  choses,  à  Lui  est 

due  aussi  une  raison  spéciale  de  culte;  lequel  culte  est  appelé 

en  grec  du  nom  à'eusébie  ou  de  théosébie,  comme  on  le  voit 
par  saint  Augustin,  au  livre  X  de  la  Cité  de  Dieu  (ch.  i)  ».  — 
Ces  explications  de  saint  Thomas  nous  montrent  que  le  mot 

cultiver,  d'où  est  venu  le  mot  culte,  implique  en  son  premier 

sens  un  caractère  intéressé,  de  la  part  de  celui  qui  l'exerce.  On 
cultive  un  champ,  ou  même  une  personne,  en  raison  des  fruits 

ou  des  bienfaits  qu'il  est  permis  d'en  espérer;  seulement,  quand 

il  s'agit  des  personnes,  le  mode  de  cultiver  implique  un  cer- 
tain hommage,  attestant  ou  reconnaissant  en  elles  une  supé- 

riorité qui  leur  permet  de  nous  faire  du  bien  :  et  c'est  à  ce 
caractère  que  se  rattache  le  mot  culte.  De  là  vient  que  Celui  de 

qui  tout  dépend,  comme  étant  le  premier  principe  de  toutes 

choses,  aura  d'être  cultivé  ou  de  recevoir  un  culte,  que  nul 
autre  ne  saurait  partager  avec  Lui.  El  voilà  pourquoi  lorsque 

nous  parlons  de  culte,  au  sens  pur  et  simple,  nous  entendons 

toujours  ce  mot  des  choses  de  la  religion. 

L'ad  guintuin  accorde  que  «  peuvent  être  dits  religieux,  d'une 
façon  commune,  tous  ceux  qui  rendent  à  Dieu  un  culte  ;  mais, 

d'une  façon  spéciale,  sont  dits  religieux  »,  au  point  d'être 
appelés  simplement  de  ce  nom,  «  ceux  qui  dévouent  toute  leur 

vie  au  culte  divin,  se  dégageant  des  embarras  mondains  ; 

XII.  —  La  Religion.  a 
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comme  aussi  sont  appelés  contemplai  if  a,  non  pas  ceux  qui  con- 

lenii)lenl,  mais  ceux  qui  vouent  toute  leur  vie  à  la  contem- 

plation )).  Saint  Thomas  ajoute,  au  sujet  dun  mot  qui  était 

dans  lobjection,  que  «  ces  sortes  de  religieux  »,  dont  le  propre, 

en  elTet,  est  de  mener  une  vie  d'obéissance  à  l'égai-d  de  certains 

hommes,  «  ne  se  soumettent  point  à  l'homnie  pour  lui-même, 
mais  ])Our  Dieu  ;  selon  cette  parole  de  lApùlre,  (uu;  Galdtes, 

ch.  IV  (\ .  I  '()  :  Vous  m'avez  reçu  comme  un  ange  de  Dieu,  comme 

le  Christ  Jésus  ».  Par  où  l'on  voit  que  même  en  obéissant  à 

l'homme,  le  religieux  fait  toujours,  au  sens  le  plus  formel, 

acte  de  religion  :  c'est,  en  ell'el,  à  Dieu  qu'il  obéit  dans  la  per- 
sonne de  riiouinic  à  ([ui  il  obéit  on  vertu  de  sa  profession 

religieuse. 

Dans  la  classification  des  principes  qui  président  aux  actes 

moraux  de  l'homme,  la  religion  occupe  cette  place,  qu'elle  re- 

garde non  les  actes  moraux  de  l'homme  ayant  trait  à  lui-même, 
mais  ses  actes  moraux  ayant  trait  à  quelque  autre  que  lui. 

Toutefois,  ce  ne  sera  pas  indistinctement  à  l'endroit  de  quelque 

autre  que  lui  que  ce  puisse  être.  Ce  sera  exclusivement  à  l'en- 

droit de  Dieu.  C'est  qu'en  effet,  la  religion  implique  excellem- 
ment une  idée  de  lien  qui  relie,  et  qui  relie  sous  la  forme  la 

plus  parfaite,  de  la  sujétion  à  l'endroit  du  maître  ayant  à  être 
servi  les  droits  les  plus  sacrés.  Tel  sera  donc,  au  sens  le  plus 

formel  et  le  plus  précis,  l'objet  de  la  religion  :  le  service  de 
Dieu.  —  Saint  Thomas  se  demande,  tout  de  suite,  si  la  reli- 

gion, ainsi  comprise,  esfune  vertu.  Nous  aurons  sa  réponse  à 

l'article  qui  suit. 

Article  II. 

Si  la  religion  est  une  vertu? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  la  religion  n'est  pas 

une  vertu  ».  —  La  première  dit  qu'  «  à  la  religion  semble 

appartenir  de  témoigner  à  Dieu   la   révérence  qu'on  lui  doit. 
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Or,  l'acte  de  révérer  est  un  acte  de  crainte  ;  et  la  crainte  est  un 
don,  comme  on  le  voit  par  ce  qui  a  été  dit  plus  haut  (q.  19, 

art.  9).  Donc  la  religion  n'est  pas  une  vertu,  mais  un  don  ». 
—  La  seconde  objection  déclare  que  «  toute  vertu  consiste  dans 

la  volonté  libre;  et  c'est  pourquoi  on  l'appelle  un  habilus  électif 

ou  volontaire.  Or.  selon  qu'il  a  été  dit  (article  précédent),  à  la 
religion  appartient  la  latrie,  qui  implique  un  certain  esclavage. 

Donc  la  religion  n'est  pas  une  vertu  ».  —  La  troisième  objec- 
tion rappelle  que  «  comme  il  est  dit  au  livre  II  de  YÉthique 

(ch.  I,  n.  3;  de  S.  Th.,  leç.  i),  l'aptitude  aux  vertus  est  en  nous 
par  nature;  et  voilà  pourquoi  ce  qui  est  des  vertus  appartient 

au  dictamen  de  la  raison  naturelle.  Or,  à  la  religion  appartient 

d'apporter  à  la  nature  divine  le  rite  cérémoniel  voulu  (cf.  Cicéron, 

Rhétoritjue,  livre  II,  ch.  lui).  D'autre  part,  les  choses  cérémo- 
nielles,  comme  il  a  été  dit  plus  haut  (/"-S"^,  q.  99,  art.  3, 

ad  2"'")  ne  sont  point  du  dictamen  de  la  raison  naturelle.  Donc 

la  religion  n'est  pas  une  vertu  ». 

L'argument  sed  contra  oppose  qu'  «  elle  est  énumérée  avec 
les  autres  vertus,  comme  on  le  voit  par  ce  qui  a  été  dit  » 

(q.  80). 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  répond  que  «  comme  il 

a  été  dit  plus  haut  (q.  58,  art.  3;  l''-'2'^',  q.  55,  art.  3),  la  vertu 

est  ce  qui  constitue  bon  celui  (pd  l'a  et  rend  son  acte  bon.  11  suit 

de  là  qu'il  est  nécessaire  de  dire  que  tout  acte  bon  appartient  à 

la  vertu.  Or,  il  est  manifeste  que  rendre  à  quelqu'un  ce  qui  lui 

est  dû  a  raison  de  bien.  Par  cela,  en  effet,  que  quelqu'un  rend 
à  autrui  ce  (jui  lui  est  dû,  il  se  trouve  constitué  dans  la  propor- 

tion qui  convient  à  son  endroit,  comme  ayant  par  rapport  à 

lui  l'ordre  voulu.  Kt  l'ordre  appartient  à  la  raison  de  bien, 

comme  aussi  le  mode  et  l'espèce,  ainsi  qu'on  le  voit  par  saint 
Augustin  au  livre  de  la  .\ature  du  bien  »  (ch.  ni);  [cf.  Premièie 

partie,  q.  5,  art.  5J.  Puis  donc  qu'il  appartient  à  la  religion  de 

rendre  ce  qui  est  dû  à  quelqu'un,  c'est-à-dire  à  Dieu,  il  est 
manifeste  que  la  religion  est  une  vertu  ». 

L'ad  prinuun  accorde  que  «  révérer  Dieu  »  ou  avoir  à  son 
endroit  le  sentiment  de  respect  que  sa  majesté  commande  «  est 

un  acte  du  don  de  crainte.   Mais  à  la  religion   »  n'appartient 
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pas  de  révérer  Dieu  ou  de  produire  l'aele  de  respect  et  de  révé- 
rence à  son  égard;  il  lui  u  appartient  de  faire  certaines  choses 

en  vue  de  la  révérence  divine  »  ou  pour  témoigner  à  Dieu  le 

respect  qui  lui  est  dû.  Le  don  de  crainte  atteint  Dieu  en  Lui- 

même  ou  dans  sa  nature  et  ses  attributs  et  produit  à  son  égard 

les  actes  que  sa  majesté  souveraine  impose.  La  vertu  de  reli- 
gion atteint  Dieu  indirectement;  mais,  directement,  elle  atteint 

les  choses  qui  par  leur  nature  ou  parce  qu'elle  les  y  ordonne, 
vont  à  honorer  Dieu  et  à  reconnaître  les  droits  de  sa  majesté 

souveraine.  «  Aussi  bien  il  ne  s'ensuit  pas  que  la  religion  soit 

la  même  chose  que  le  don  de  crainte,  mais  qu'elle  est  ordon- 

née à  lui  comme  à  quelque  chose  qui  l'emporte  sur  elle.  Les 
dons,  en  effet,  sont  au-dessus  des  vertus  morales,  comme  il  a 

été  vu  plus  haut  »  (q.  9,  art.  i,  ad  3""';  l''-'2"',  q.  68,  art.  8).  — 
Dans  son  commentaire  sur  les  Sentences,  saint  Thomas  répon- 

dant à  la  même  objection  (livre  III,  dist.  9,  q.  i,  art.  i,  (/'"  i, 

ad  2'""),  dit  :   «  l'acte  de  révérer,  comme   tel,  est  un   acte  de 

crainte  ;  mais  rendre  la  révérence  en  tant  que  c'est  chose  due 

à  Dieu,  est  proprement  acte  de  latrie;  et  donc  il  ne  s'ensuit 
pas  que  la  latrie  et  le  don  de  crainte  soient  une  même  chose. 

C'est  ainsi,  remarque  le  saint  Docteur,  que  combattre  virile- 
ment est  un   acte  de  force,  comme  tel  ;    mais  combattre  dans 

l'armée  du  roi   comme   soldat,  ceci  est  dû  en  raison  du  fief 

qu'on  lient  de  lui  ;  et  c'est  un  acte  de  justice  ».  De  même,  pro- 

duire, en  présence  de  Dieu  et  de  sa  majesté,  l'acte  de  respect 
ou  de  révérence,  est  le  propre  du  don  de  crainte.  Mais,  accom- 

plir telles  ou   telles  choses  ou  faire  tels  ou  tels  actes  comme 

exigés  par  le  respect  ou  la  révérence  que  produit  en  nous  la 

grandeur  de  la  majesté  divine,  c'est  le  propre  de  la  vertu  de 
religion.  —   On   aura  remarqué   la  délicatesse  de  la   nuance 

notée  par  saint  Thomas  entre  la  vertu  de  religion  et  le  don 
de  crainte. 

Uad  secundam  fait  observer  que  «  même  l'esclave  peut  ren- 

dre volontairement  à  son  maître  ce  qu'il  lui  doit;  et  alors 
il  fait  de  nécessité  vertu  (saint  Jérôme,  ép.  LIV),  acquittant 

volontairement  ce  qu'il  doit.  Et  pareillement  aussi  s'acquitter 

envers  Dieu  du  service   qu'on   lui  doit  peut  être  un   acte  de 
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vertu,  selon  que  l'homme  le  fait  volontairement  ».  La  néces- 

sité légale  ou  de  condition  n'exclut  pas  le  mouvement  inté- 
rieur de  la  volonté  acceptant  de  plein  gré  ce  qui  dailleurs  est 

chose  due. 

Vad  lerlium  déclare  qu"  «  il  est  du  dictamen  de  la  raison 

naturelle  que  l'homme  fasse  quelque  chose  en  vue  de  la  révé- 

rence divine  »,  ou  pour  témoigner  à  Dieu  l'honneur  et  le  res- 

pect que  commande  sa  majesté  souveraine.  «  Mais  qu'il  fasse 
déterminément  ces  choses-ci  ou  ces  autres  choses,  cela  n'est 

pas  du  dictamen  de  la  raison  naturelle  ;  c'est  institué  par  le 
droit  »  positif  «  divin  ou  humain  ».  —  11  est  donc  prescrit 

par  la  raison  nalurelle,  que  l'homme  produise  certains  actes 

à  l'efTet  d'honorer  Dieu;  et,  par  suite,  si  l'homme  ne  fait  rien 
dans  cet  ordre,  quand  hien  même  aucune  loi  positive  divine 

ou  humaine  nexisterait  pour  prescrire  déterminément  quel- 

que chose,  il  pèche  manifestement  contre  la  vertu  de  religion. 

A  plus  forte  raison  ])èchc-l-il  manifestement  contre  elle,  s'il 

refuse  d'accomplir  les  actes  prescrits  par  Dieu  Lui-même  ou 

par  l'atjtorité  compétente. 

Produire  certains  actes  à  l'effet  d'honorer  Dieu  selon  que 
le  requièrent  les  droits  de  sa  majesté  souveraine,  ce  qui  est  le 

pro|)re  de  la  religion,  est  chose  bonne  manifestement.  Il  s'en- 
suit que  la  religion,  principe  de  ces  actes  bons,  est  une  vertu. 

—  Mais  est-elle  une  vertu  une;  ou  devons-nous  la  concevoir 

comme  une  vertu  multiple  et  complexe  dans  sa  raison  de  verlu? 

C'est  ce  qu'il  nous  faut  mainirnanf  examiner;  et  tel  esl  l'objet 
de  l'article  fjwi  suit. 

AKTICJ.E    m. 

Si  la  religion  est  une  vertu  une  ? 

Trois  objections  veulent  i)rouver  que  «  la  leligion  n  est  pas 

une  vertu  une  ».  —  La  première  arguë  de  ce  que  «  par  la 

religion   nous  sommes   ordonnés  à  Dieu,  selon  qu'il  a  élâdit 
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(art.  i).  Or,  en  Dieu,  il  y  a  à  prendre  trois  Personnes;  et  aussi 

de  nombreux  attributs,  qui  se  distinguent  au  moins  d'une 

distinction  de  raison.  D'autre  part,  la  raison  diverse  de  l'objet 
suffît  à  diversifier  les  vertus,  comme  on  le  voit  par  ce  qui  a 

été  dit  plus  haut  (q.  47,  art.  5;  q.  5o,  art.  2,  ad  2'"").  Donc  la 

religion  n'est  pas  une  vertu  une  ».  —  La  seconde  objection  dit 

que  «  pour  une  même  vertu,  il  semble  qu'il  n'y  a  qu'un  seul 
acte;  les  habitus,  en  effet,  se  distinguent  par  les  actes.  Or,  la 

religion  a  de  nombreux  actes,  tels  que  le  culte,  le  service,  le 

vœu,  la  prière,  le  sacrifice  et  beaucoup  d'autres  du  même 

genre.  Donc  la  religion  n'est  pas  une  vertu  une  ».  —  La  troi- 

sième objection  déclare  que  «  l'adoration  appartient  à  la  reli- 

gion. Or,  l'adoration  est  d'une  autre  raison  quand  on  l'adresse 

aux  images,  et  d'une  autre  raison  quand  on  l'adresse  à  Dieu 
Lui-même.  Puis  donc  que  la  raison  diverse  diversifie  les  vertus, 

il  semble  que  la  religion  n'est  pas  une  vertu  une  ». 

L'argument  sed  contra  en  appelle  à  ce  qu'  «  il  est  dit,  aux 
Éphésiens,  ch.  iv  (v.  5,  6)  :  Un  seul  Dieu,  une  seule  foi.  Or,  la 

vraie  religion  proteste  la  foi  d'un  seul  Dieu.  Donc  la  religion 
est  une  vertu  une  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  nous  rappelle  que 
«  comme  il  a  été  dit  plus  haut  (/"-S''^  q.  54,  art.  2,  ad  1"'"), 

les  habitus  se  distinguent  selon  la  diverse  raison  de  l'objet. 
Or,  il  appartient  à  la  religion  de  rendre  hommage  à  un  seul 

Dieu,  selon  une  seule  raison,  savoir  :  en  tant  qu'il  est  le  pre- 
mier principe  de  la  création  et  du  gouvernement  des  choses  ; 

ce  qui  lui  fait  dire  à  Lui-même,  dans  Malachie,  ch.  i  (v.  6)  : 

Si  je  suis  Père,  oà  donc  est  mon  honneur?  Au  Père,  en  effet,  il 

appartient  de  procréer  et  de  gouverner.  Il  s'ensuit  manifeste- 
ment que  la  religion  est  une  vertu  une  ». 

Vadprinmm  fait  observer  que  «  les  trois  Personnes  divines  sont 

un  seul  principe  de  création  et  de  gouvernement  des  choses  ;  et 

voilà  pourquoi  le  service  qu'on  leur  rend  appartient  à  une  seule 

religion.  Quant  aux  diverses  raisons  des  attributs,  elles  con- 

courent à  la  raison  de  premier  principe  ;  car  Dieu  produit  toutes 

choses  et  les  gouverne  par  la  sagesse,  la  volonté  et  la  puis- 

sance de  sa  bonté.  Aussi  bien  la  religion  est  une  vertu  une  ». 
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L'ad  secundum  déclare  que  «  c'est  par  un  même  acte  que 
l'homme  sert  Dieu  et  l'honore  ou  lui  rend  un  culte  ;  le  culte, 

en  efifet,  regarde  l'excellence  divine  à  laquelle  est  dû  le  respect; 

et  le  service  regarde  la  sujétion  de  l'homme,  qui,  en  vertu  de 

sa  condition,  est  obligé  de  rendre  à  Dieu  le  respect  et  l'hom- 
mage ».  Le  même  acte  prendra  donc  le  nom  de  culte,  quand 

on  considère  l'excellence  de  Celui  à  qui  il  s'adresse  ou  pour 
(jui  il  est  fait;  et  le  nom  de  service,  quand  on  considère  la 

condition  de  celui  qui  le  rend.  «  Or.  à  ces  deux  actes  »,  qui 

n'en  font  qu'un,  du  point  de  vue  de  la  religion,  «  appartien- 
nent tous  les  actes  qui  sont  attribués  à  cette  vertu  :  par  tous 

ces  actes-là.  en  eflel,  l'homme  proteste  l'excellence  dixinc  cl 
sa  propre  sujétion  envers  Dieu,  soit  en  lui  ofTranl  quelque 

chose,  soit  encore  en  usant  de  quelque  chose  de  divin  ».  — 

ious  les  actes  de  la  religion  conviennent  en  ceci,  qu'ils  sont 
faits  pour  rendre  hommage  à  Dieu,  en  raison  de  son  souve- 

rain domaine,  comme  créateur  et  gouverneur  de  toutes  choses. 

Dès  lors,  ils  tombent  sous  la  vertu  par  une  seule  et  même 

raison  ;  et,  par  suite,  ils  ne  sauraient  en  lien  la  dixersilier 

sous  sa  raison  propre  de  vertu  de  religion. 

\Jad  tertium  dit  qu'  «  aux  images  on  ne  rend  pas  le  culte 

de  la  religion  selon  qu'elles  sont  consitlérées  en  elles-mêmes 
sous  leur  raison  de  telles  choses  déterminées  >>  :  bois,  marbre, 

toile,  ou  autre  chose  ;  «  mais  selon  qu'elles  sont  des  images 

conduisant  »  l'esprit  et  le  cœur  «  au  Dieu  incarné.  Or,  le  mou- 

vement qui  >a  à  l'image  en  tant  qu'image,  ne  s'arrête  pas  à 

elle,  mais  tend  \ers  ce  dont  elle  est  l'image.  Kt  Noilà  pour- 

{juoi,  de  ce  qu'on  rend  aux  images  du  Christ  le  cullc  de  la 

religion,  la  raison  de  latrie  n'est  pas  dixersiliéc.  ni  la  nciIu 
de  rcli'Mon  ». ■r»  ■ 

Celte  vertu  qui  par  des  actes  a|)propriés  rend  à  Dieu  l'hom- 
mage qui  lui  est  dû  demeure  en  olle-mêrne  une  seule  et  même 

vertu;  parce  qu'elle  s'adresse  à  Dieu  sous  l'unicjue  raison  (|ui 

le  fait  être  Premier  Principe  des  choses  (pi'll  a  créées  et  (lull 

gouverne,  et  que  tout  ce  qu'elle  fait  n'a  pour  but  ((ue  de  rendre 

à  Dieu  l'hommage  (pii  lui  est  dû  sous  cette  raison-là.  —  Mais 
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pouvons-nous  dire  que  cette  vertu  de  religion  soit  une  vertu 

distincte,  spéciale;  ou  bien  ne  serait-elle  qu'un  aspect  ou  un 

nom  diiïerent  des  autres  vertus?  C'est  ce  qu'il  nous  faut  main- 

tenant considérer;  et  tel  est  l'objet  de  l'article  qui  suit. 

Article  IV. 

Si  la  religion  est  une  vertu  spéciale,  distincte  des  autres 
vertus  ? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  la  religion  n'est  pas 
une  vertu  spéciale,  distincte  des  autres  vertus  ».  —  La  première 
en  appelle  à  «  saint  Augustin  »,  qui  «  dit,  au  livre  X  de  la  Cité 

de  Dieu  (ch.  vi)  :  Est  un  vrai  sacrifice  toute  œuvre  qui  est  faite 

pour  nous  unir  à  Dieu  d'une  société  sainte.  Or,  le  sacrifice  appar- 
tient à  la  religion.  Donc  toute  œuvre  de  vertu  appartient  à  la 

religion.  Et,  par  suite,  la  religion  n'est  pas  une  vertu  spéciale  ». 

—  La  seconde  objection  cite  le  mot  de  «  l'Apôtre  »,  qui  «  dit, 
dans  la  première  épître  aux  Corinthiens,  ch.  x  (v.  3i)  :  Faites 

tout  pour  la  gloire  de  Dieu.  Or,  il  appartient  à  la  religion  de 

faire  quelque  chose  en  l'honneur  de  Dieu,  ainsi  qu'il  a  été  dit 

plus  haut  (art.  i,  ad  /""";  art.  2).  Donc  la  religion  n'est  pas 
une  vertu  spéciale  ».  —  La  troisième  objection  fait  observer 

que  «  la  charité  par  laquelle  Dieu  est  aimé  n'est  pas  une  vertu 
distincte  de  la  charité  par  laquelle  on  aime  le  prochain.  Or, 

comme  il  est  dit  au  livre  VIII  de  V Éthique  (ch.  viii,  n.  1  ;  de 

S.  Th.,  leç.  8),  être  honoré  est  chose  toute  proche  de  ce  qui  est 

être  camé.  Donc  la  religion  qui  honore  Dieu  n'est  pas  une 

vertu  spécialement  distincte  de  l'observance,  ou  de  la  dulie» 

ou  de  la  piété  qui  honorent  le  prochain.  Donc  la  religion  n'est 
pas  une  vertu  spéciale  o. 

L'argument  sed  contra  rappelle  que  «  la  religion  est  mar- 
quée comme  une  partie  de  la  justice,  distincte  des  autres  par- 

ties de  cette  vertu  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  déclare  que  d  la  vertu 
étant  ordonnée  au  bien,  où  se  trouve  une  raison  spéciale  de 
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bien,  là  doit  se  trouver  une  vertu  spéciale.  Or,  le  bien  auquel 

est  ordonnée  la  religion  est  de  rendre  à  Dieu  l'honneur  qui  lui 

est  dû.  D'autre  part,  l'honneur  est  dû  à  quelqu'un  en  raison 

de  son  excellence.  Et  parce  qu'à  Dieu  convient  une  excellence 

unique,  en  tant  qu'il  dépasse  à  l'infini  toutes  choses  et  dans 
tous  les  ordres,  il  s'ensuit  qu'à  Lui  est  dû  un  honneur  spécial. 

C'est  ainsi,  du  reste,  que  dans  les  choses  humaines,  nous 

voyons  qu'à  l'excellence  diverse  des  diverses  personnes  est  dû 
un  honneur  divers,  autre  pour  le  père,  autre  pour  le  roi,  et 

ainsi  des  autres.  Il  est  donc  manifeste  que  la  religion  est  une 

vertu  spéciale  ». 

L'ad  primuni  fait  observer  que  «  toute  œuvre  de  vertu  est 

dite  être  un  sacrifice,  en  tant  qu'elle  est  ordonnée  à  l'honneur 

de  Dieu.  Il  ne  s'ensuit  donc  pas  que  la  religion  soit  une  vertu 

générale,  mais  qu'elle  commande  à  toutes  les  autres  vertus, 

ainsi  qu'il  a  été  dit  plus  haut  »  (art.   i,  ad  /'""). 

h'ad  secunduni  explique  dans  le  même  sens  le  texte  de  saint 

Paul  que  citait  l'objection.  «  Toutes  choses,  selon  qu'elles  sont 
faites  pour  la  gloire  de  Dieu,  appartiennent  à  la  religion,  non 

comme  à  la  vertu  qui  les  produit,  mais  comme  à  la  vertu  qui 

les  commande,  \ppartiennenl  à  la  religion  comme  à  la  vertu 

qui  les  produit,  les  choses  qui  selon  leur  espèce  regardent 

l'honneur  de  Dieu  »,  telles  que  la  prière,  l'adoration,  le  sacri- 
fice, et  le  reste  de  même  nature.  —  Au  sujet  de  cette  réponse, 

Cajétan  fait  ici  une  remarque  de  grand  prix,  qu'il  nous 
paraît  opportun  de  reproduire  dans  toute  sa  teneur.  1!  se 

demande  comment  on  peut  dire  que  toutes  ces  choses  appai- 
liennenl  à  la  religion  comme  à  la  vertu  qui  les  produit,  alors 

que  la  religion  est  une  vertu  suhjectée  dans  la  volonté,  et  que 

plusieurs  des  choses  dont  il  s'agit  sont  les  actes  d'autres 
puissances  :  telle,  par  exemple,  la  prière,  qui  est  un  acte  de 

l'intelligence,  comme  nous  le  verrons  bient(M;  telle  aussi  l'ado- 
ration, qui  est  un  acte  des  membres  extérieurs.  —  Voici  la  ré- 

ponse du  grand  commentateur.  «A  cela  il  faut  dire  que  si  l'acte 
appartient  à  ce  à  quoi  la  puissance  appartient,  et,  plus  encore, 

quand  il  s'agit  de  l'habilus,  d'où  il  suit  que  l'acte  de  la  reli- 
gion doit  appartenir  à  la  volonté  dont  la  religion  elle-même  est 
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un  habitus,  toutefois  dans  l'assignation  des  actes  propres  par 

rapport  à  une  vcrlu,  l'identité  de  la  puissance  n'est  pas  consi- 

dérée au  point  qu'on  ne  considère  davantage  l'identité  de  l'ha- 

bitus.  Et  cela  veut  dire  qu'à  une  vertu  sont  attribués  comme 
actes  propres  non  seulement  les  actes  qui  sont  de  la  mémo 

puissance  où  se  trouve  l'habitus,  mais  aussi  les  actes  d'autres 

puissances,  pourvu  qu'elles  ne  les  produisent  point  par  quel- 
que autre  habitus  ;  comme  on  peut  le  voir  pour  les  actes  de  la 

justice,  de  la  tempérance,  et  des  vices  opposés.  C'est  ainsi  qu'est 

l'acte  propre  de  la  justice,  non  pas  seulement  ce  qui  est  de 
vouloir  rendre  à  chacun  ce  qui  est  à  lui,  mais  encore  le  fait 

de  rendre  ainsi  ce  qui  est  à  autrui,  par  un  acte  extérieur;  et, 

de  même,  est  acte  de  l'injustice,  le  fait  d'enlever  ce  qui  est  à 
autrui.  Pareillement,  sera  acte  de  la  tempérance,  non  pas  seu- 

lement le  désir  modéré  de  la  nourriture,  mais  aussi  l'acte  exté- 

rieur qui  consiste  à  prendre  la  nourriture  d'une  façon  modé- 

rée ;  et,  de  même,  est  acte  de  l'intempérance,  l'acte  extérieur 
de  luxure,  etc.  Or,  la  raison  qui  fait  que  les  actes  de  la  puis- 

sance inférieure  sont  attribués  à  la  puissance  supérieure  à  titre 

seulement  d'actes  commandés,  tandis  qu'ils  sont  attribués  à 

l'habitus  qui  existe  dans  cette  puissance  supérieure,  à  titre 

d'actes  produits,  c'est  que  la  puissance  dit  le  principe  de  l'acte 

quant  à  la  substance  de  l'acte,  tandis  que  l'habitus  dit  le  prin- 

cipe de  l'acte  quant  à  sa  qualité.  Et  précisément,  la  substance 

de  l'acte,  à  moins  que  son  principe  ne  soit  imparfait,  émane 

comme  du  principe  qui  le  produit  d'un  seul  principe  propre 

et  prochain  ;  la  qualité  de  l'acte,  au  contraire,  peut  émaner, 

comme  du  principe  qui  le  produit,  même  d'un  principe  étran- 

ger à  la  puissance,  parce  que  l'accident  de  l'acte  est  adventice, 

multiple  et  variable.  El  c'est  ainsi  que  de  nombreux  actes  exté- 
rieurs, comme  les  sacrifices,  les  cérémonies;  et  les  actes  inté- 

rieurs d'autres  puissances,  comme  la  prière;  sont  les  actes  pro- 
pres et  immédiats,  de  la  religion,  produits  par  elle  »,  à  titre 

d'actes  de  vertus,  «  quoiqu'ils  soient  par  mode  de  commande- 
ment seulement  des  actes  de  la  volonté  où  se  trouve  subjectée » 

la  religion  ». 

L'ad  lerlium  précise  une  distinction  de  la  plus  haute  impor- 
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tance  entre  la  charité  et  la  religion.  «  L'objet  de  l'amour  est  le 

bien;  tandis  que  l'objet  de  l'honneur  ou  de  la  révérence»  et  de 

l'hommage  ou  du  respect  «  est  quelque  chose  d'excellent.  Or, 
la  bonté  de  Dieu  est  communiquée  à  la  créature:  mais  non 

l'excellence  de  sa  bonté.  Il  suit  de  là  que  la  charité  par  laquelle 

on  aime  Dieu  n'est  pas  une  vertu  distincte  de  la  charité  par 
laquelle  on  aime  le  prochain;  tandis  que  la  religion,  par  la- 

quelle Dieu  est  honoré,  est  distincte  des  vertus  par  lesquelles 

on  honore  le  prochain  ». 

L'honneur  que  la  religion  a  pour  objet  propre  de  rendre  à 

Dieu  sera  commandé  par  l'excellence  de  Celui  qui  doit  le  rece- 

voir. Et  parce  que  l'excellence  de  Dieu  l'emporte,  sans  compa- 
raison aucune,  sur  toute  autre  excellence,  que,  de  par  ailleurs, 

cette  excellence  ne  peut  absolument  pas  être  communiquée  à 

un  autre,  il  s'ensuit  que  la  religion,  ordonnée  à  rendre  à  Dieu 

le  culte  d'honneur  qui  lui  est  du,  doit  être  une  vertu  spéciale, 
distincte  de  toutes  les  autres  vertus.  —  Mais  à  quel  ordre  de 

vertus  va-t-elle  appartenir."*  Serait-elle  une  vertu  théologale; 

ou  faut-il  la  ranger  parmi  les  vertus  morales.  C'est  ce  que  nous 

devons  maintenant  considérer  ;  et  tel  est  l'objet  de  l'article 
qui  suit. 

Article  V. 

Si  la  religion  est  une  vertu  théologale? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  la  religion  est  une 

vertu  théologale  ».  —  La  première  cite  un  texte  de  «  saint  Au- 

gustin, dans  VEnchiridion  (ch.  m)  »,  où  il  est  «  dit  que  Dieu 

est  honoré  du  culte  qui  lui  est  dû  par  la  foi,  Cespérance  et  la  cha- 

rité, qui  sont  les  vertus  théologales.  Or,  rendre  à  Dieu  le  culte 

qui  lui  est  du  appartient  à  la  religion.  Donc  la  religion  est 

une  vertu  théologale  ».  —  La  seconde  objection  déclare  qu'on 
appelle  vertu  théologale,  celle  qui  a  Dieu  pour  objet.  Or,  la 

religion   a   Dieu   pour  objet;   car  clic  ordonne  à   Dieu -seul. 
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comme  il  a  été  dit  (art.  i).  Donc  la  religion  est  une  vertu 

théologale  ».  —  La  troisième  objection  dit  que  «  toute  vertu 

est  ou  théologale,  ou  intellectuelle,  ou  morale,  ainsi  qu'il  a 
été  vu  plus  haut  (/"-"3''^  q.  07,  art.  3;  q.  62,  art.  2).  Or,  il  est 

manifeste  que  la  religion  n'est  pas  une  vertu  intellecluelle  ; 
car  sa  perfection  ne  consiste  pas  dans  la  considération  du  vrai. 

Pareillement,  aussi,  elle  n'est  pas  une  vertu  morale,  dont  le 
propre  est  de  tenir  le  milieu  entre  le  trop  et  le  trop  peu,  puis- 

que on  ne  saurait  jamais  excéder  dans  le  culte  de  Dieu,  selon 

cette  parole  de  ï Ecclésiastique,  ch.  xliii  (v.  33)  :  Bénisse:  le  Sei- 
gneur et  proclamez  sa  gloire  autant  que  vous  le  pourrez:  FI  est, 

en  effet,  plus  grand  que  foute  louange.  Donc  il  demeure  que  la 

religion  est  une  vertu  théologale  ». 

L'argument  sed  contra  oppose  qu'  «  elle  est  donnée  comme 
une  partie  de  la  justice,  qui  est  une  vertu-  morale  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  rappelle  que  «  comme 
il  a  été  dit  (art.  2,  !^),  la  religion  est  une  vertu  qui  apporte  à 

Dieu  le  culte  qui  lui  est  dû.  Il  y  a  donc  deux  choses  à  consi- 

dérer dans  la  religion.  L'une,  qui  est  ce  que  la  religion  apporte 

à  Dieu,  savoir  le  culte;  et  ceci  a  raison  de  matière  ou  d'objet 

par  rapport  à  la  religion.  L'autre  est  le  terme  auquel  ce  culte 

est  offert  ;  c'est-à-dire  Dieu.  Et  ce  culte  lui  est  rendu,  non  que 
les  actes  par  lesquels  Dieu  est  honoré  atteignent  Dieu  lui- 

même,  comme,  quand  nous  croyons,  en  croyant  nous  attei- 
gnons Dieu,  ce  qui  nous  a  fait  dire  plus  haut  (q.  2,  art.  2), 

que  Dieu  est  l'objet  de  la  foi,  non  pas  seulement  en  tant  que 
nous  croyons  Dieu  »  qui  parle,  «  mais  en  tant  que  nous  croyons 

à  Dieu  »,  c'est-à-dire  à  ce  qu'il  nous  dit  et  qui  n'est  autre  que 
Lui-même  :  —  <(  mais  à  Dieu  est  rendu  le  culte  qui  lui  est  du, 

en  tant  que  certains  actes,  par  lesquels  Dieu  est  honoré,  sont 

faits  en  son  honneur,  tels  que  les  oblations  des  sacrifices  et 

autres  de  ce  genre  ».  Même  l'acte  intérieur  de  l'intelligence, 

qui  est  la  méditation  ou  l'oraison,  nous  le  considérons  dans  la 
vertu  de  religion  et  il  appartient  à  cette  vertu,  non  pas  préci- 

sément selon  qu'il  atteint  Dieu  en  Lui-même,  en  le  contem- 
plant ou  en  le  demandant,  mais  selon  quil  est  un  exercice  de  no- 

tre intelligence  de  ncdure  à  honorer  Dieu.  Ce  n'est  donc  pas  Dieu 
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en  Lui-même  qui  est  atteint  directement  par  la  vertu  de  reli- 

gion, mais  certains  actes  de  nature  à  l'honorer  et  qu'on  lui  otïVe 
à  ce  titre.  «  Il  s'ensuit  manifestement  que  Dieu  ne  se  compare 
pas  à  la  vertu  de  religion  comme  matière  ou  comme  objet, 

mais  comme  fin.  Et  voilà  pourquoi  la  religion  n'est  pas  une 

vertu  théologale,  dont  l'objet  est  la  fin  dernière;  mais  elle  est 
une  vertu  morale,  dont  le  propre  est  de  porter  *^ur  les  choses 

qui  sont  pour  la  fin  ».  Les  vertus  théologales  n'ont  point  pour 
objet  de  leur  acte  propre  et  immédiat  quelque  chose  de  créé, 

qui,  du  reste,  serait  par  elles  ordonné  à  Dieu  ;  mais  Dieu  Lui- 

même  en  Lui-même  et  en  tout  ce 'qui  se  rapporte  à  Lui.  Les 

autres  vertus,  du  moins  s'il  s'agit  des  vertus  morales,  sans  en 
excepter  la  vertu  de  religion,  ont  pour  objet  certaines  choses 

déterminées,  d'ordre  strictement  créé,  ou  autres  que  Dieu,  bien 

que  ceci  puisse  être  objet  de  leur  acte  propre,  et  c'est  le  cas 

pour  la  vertu  de  religion,  sous  la  raison  très  formelle  qu'il  dit 
à  Dieu  un  certain  rapi)ort. 

L'ad  prinium  répond  à  l'objection  tirée  du  texte  de  saint  Au- 
gustin, que  t(  toujours  la  puissance  ou  la  vertu  qui  a  pour 

objet  de  son  acte  la  fin  meut  par  son  commandement  la  puis- 

sance ou  la  vertu  dont  l'acte  porte  sur  ce  qui  est  ordonné  à 

cette  fin-là.  Or,  les  vertus  théologales,  qui  sont  la  foi,  l'espé- 
rance et  la  charité,  ont  leur  acte  qui  porte  sur  Dieu  comme 

sur  son  propre  objet.  Il  s'ensuit  qu'elles  causent  par  leur  com- 

mandement l'acte  de  la  religion  dont  le  propre  est  de  faire 

certaines  choses  en  vue  de  Dieu.  Et  c'est  pourquoi  saint  Au- 

gustin dit  que  Dieu  est  honoré  par  la  foi,  l'espérance  et  la 
charité  »  ;  en  ce  sens  que  ce  sont  ces  vertus  qui  meuvent 

l'homme  à  honorer  Dieu.  —  On  pourrait  aussi  entendre  ce 

texte  dans  le  sens  expliqué  au  corps  de  l'article,  pour  autant 
que  les  actes  intérieurs,  considérés  comme  tels,  ou  comme 

actes  produits  par  l'homme,  peuvent  être  de  nature  à  honorer 
Dieu,  et,  à  ce  titre,  devenir  matière  de  l'acte  de  religion.  Le 
mot  est  expressément  dit  par  saint  Thomas,  au  livre  III  des  Sen- 

tences, dist.  y,  q.  i,  art.  i,  q'"  3,  ad  2""'.  Il  est  manifeste,  en 

effet,  que  les  actes  de  foi,  d'espérance  et  de  charité  sont,  au 
plus  haut  point,  de  nature  à  honorer  Dieu.  Ils  peuvent  ̂ onc. 
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SOUS  la  raison  de  tels  exercices  de  nos  facuUés,  tomber  sous  Factc 

de  la  religion  et  former  l'objet  propre  de  cette  vertu.  Il  semble 

même  que  c'est  premièrement  en  ce  sens  que  doit  s'enlendre 
le  texte  de  saint  Augustin.  —  Il  y  a  donc  comme  une  récipro- 

cité d'innuencc  et  d'action  entre  les  vertus  tliéologales  et  la 
vertu  (le  religion.  Les  vertus  théologales,  surtout  la  charité, 

commandent  les  actes  de  la  vertu  de  religion  comme  actes  or- 
donnés à  la  parfaite  possession  de  Dieu  qui  est  leur  objet.  Et  la 

vertu  de  religion  fait  siens  les  actes  de  la  foi,  de  l'espérance 
et  de  la  charité,  comme  actes  souverainement  aptes  à  honorer 

Dieu,  ce  qui  est  son  objet  propre. 

L'rtd  secundam  précise  d'un  mot  toute  la  différence  des  vertus 

théologales  et  de  la  vertu  de  religion.  C'est  qu'en  eflet,  «  la 

vertu  de  religion  ordonne  l'homme  à  Dieu,  non  comme  à  son 

objet,  mais  comme  à  sa  fin  )>.  Dieu  n'est  pas  l'objet  de  la  vertu 

de  religion,  comme  II  est  l'objet  des  vertus  théologales;  Il  en 

est  simplement  la  fin  ;  mais  l'objet  n'est  autre  que  les  actes  cul- 
tuels de  nature  à  honorer  Dieu.  —  Dans  son  commentaire  sur 

le  livre  de  la  Trinité,  de  Boèce,  q.  3,  art.  2,  saint  Thomas  dit  : 

«  La  religion  n'est  pas  une  vertu  théologale.  Elle  a  pour  ma- 
tière en  quelque  sorte  tous  les  actes  des  autres  vertus,  soit  de 

la  foi,  soit  de  toute  autre  vertu  »,  conjointement  avec  ses  actes 

propres  qui  n'appartiennent  qu'à  elle,  «  et  elle  oil're  ces  actes 
à  Dieu  comme  lui  étant  dus;  mais  elle  a  Dieu  pour  fin.  Car 

cultiver  Dieu  »  (si  l'on  peut  ainsi  s'exprimer,  et  cela  veut  dire  : 

rendre  à  Dieu  le  culte  de  la  religion),  «  c'est  offrir  ces  sortes 

d'actes  comme  dus  à  Dieu  :  colère  enini  Deum  est  hujusmodi  ac- 
tas  ut  Deo  débitas  ojferre  ».  —  «  Et  la  raison  »  formelle  «  de 

cette  dette  ou  de  ce  culte,  c'est  »,  comme  l'explique  saint  Tho- 
mas, au  corps  de  ce  même  article,  «  que  nous  sommes  les  ser- 

viteurs de  Celui  à  qui  nous  le  rendons,  non  à  la  manière  dont 

l'homme  est  dit  serviteur  ou  esclave  au  sujet  de  l'homme  en 
raison  de  quelque  dette  accidentelle,  mais  parce  que  tout  ce 

que  nous  sommes,  nous  le  lui  devons  comme  au  Créateur  : 

(yu/rt  totum  quod  sumus  ei  debemus  tanqaani  Creatori  ». 

Uad  tertiuin  déclare  que  «  la  religion  n'est  pas  une  vertu 
théologale,  ni  non  plus  une  vertu  intellectuelle,  mais  une  vertu 
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morale,  étant  une  partie  de  la  justice.  —  Quant  au  milieu  », 

qu'il  faut,  en  eft'et,  trouver  dans  les  vertus  morales,  ainsi  que 
le  voulait  Tobjection,  «  on  le  prend,  dans  la  vertu  de  religion, 

non  dans  l'ordre  des  passions,  mais  selon  une  certaine  égalité 

dans  l'ordre  dos  opérations  qui  regardent  Dieu.  Et  je  dis  »,  ex- 
plique saint  Thomas,   «  une  égalité,  non  pas  au  sens  absolu, 

car  à  Dieu  on  ne  pourra  jamais  rendre  autant  qu'il  lui  est  dû, 

mais  à  tenir  compte  delà  faculté  humaine  et  de  l'acceptation 

divine.  Et  si  nous  parlons  d'excès  ou  de  superflu  dans  les  cho- 

ses qui  touchent  au  culte  divin,  ce  n'est  point  selon  la  circons- 
tance de  la  quantité,  mais  selon  les  autres  circonstances  »  qui 

peuvent  atlecter  les  actes  humains  ;  «  par  exemple,  si  le  culte 

divin  est  rendu  à  qui  il  ne  faut  pas,  ou  quand  il  ne  faut  pas, 

ou  selon  d'autres   circonstances  en   la    manière  qu'il  ne   faut 
pas  ».  —  Cette  même  réponse  est  ainsi  formulée  par  saint  Tho- 

mas, dans  le  commentaire  des  Sentences,  liv.  III,  dist.  9,  q.  i, 

art.  1,  q'"  3,  ad  3""'  :  «  Le  trop  et  le  trop  peu,  au    milieu  des- 
quels reste  la  vertu   morale,  ne  se  considèrent  point  selon   la 

quantité  absolue,  mais  par  rapport  à  la   raison   droite,   en  ce 

sens  qu'une  chose  doit  se   faire  selon  qu'il   convient,   à   tenir 
compte  de  toutes  les  circonstances.  Et  de  là  vient  que  par  rap- 

port à  telle  circonstance  il  pourra  y  avoir  des  vertus  qui  n'au- 

ront jamais  d'excès,  tendant  toujours  au  plus  haut  degré  ;  telles 
sont  la  magnanimité  qui  vise  aux  plus  grands  honneurs,  et  la 

magnificence  cjui  vise  aux  dépenses  les  plus  somptueuses.  De 

même,  par  rapport  à  Dieu  et  à  son  culte,  l'excès  ne  peut  con- 
sister en  ce  que  Dieu  soit  trop  honoré  »  ;  11  ne  le  sera  jamais 

assez;  u  mais  relativement  aux  autres  circonstances  :  comme  si 

on  rend  le  culte  de  latrie  à  qui  ce  culte  ne  doit  pas  être  rendu, 

et  alors  c'est  l'idolâtrie;  ou  quand  il  ne  doit  pas  être  rendu,  et 

alors  c'est  la  superstition,  consistant  en  des  pratiques  de  reli- 
gion qui  sortent  de  la  mesure  voulue  ». 

Tandis  que  les  vertus  théologales  de  foi,  d'espérance  et  de 
charité  ont  Dieu  directement  pour  objet  de  leur  acte,  la  vertu 

de  religion,  qui,  cependant,  s'adresse  à  Dieu,  ordonnantlhomme 
à  Lui,  ne  porte  point  sur  Dieu  directement,  mais  sur  les  actes 
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que  l'homme  produit  el  qui  sont  do  nature  à  honorer  Dieu, 

offrant  à  Dieu  ces  actes  en  hommage  d'absolue  sujétion  à  l'en- 

droit de  sa  souveraine  Majesté.  C'est  donc  au  nombre  des  ver- 
tus morales  que  doit  être  mise  la  vertu  de  religion.  —  Mais, 

parmi  ces  vertus  morales,  occupe-t-elle  une  place  de  choix? 

Devons-nous  dire  qu'elle  l'emporte  en  excellence  sur  toutes  les 

autres?  C'est  ce  qu'il  nous  faut  maintenant  considérer;  et  tel 

est  l'objet  de  l'article  qui  suit. 

Article  VI. 

Si  la  religion  doit  être  préférée  aux  autres  vertus  morales? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  la  religionne  doit  pas 

être  préféréeaux  autres  vertus  morales  ».  — La  première  dit  que 

«  la  perfection  de  la  vertu  morale  consiste  en  ce  qu'elle  atteint 
le  milieu,  comme  on  le  voit  au  livre  II  de  VÉlhiqae  (ch.  vi;  de 

S.  Th.,  leç.  G,  7).  Or,  la  religion  est  en  défaut  par  rapport  au 

milieu  de  la  justice  qu'elle  n'atteint  pas;  elle  ne  rend  pas,  en 
effet,  il  Dieu,  en  égalité  absolue  ce  qui  lui  est  dû.  Donc  la  reli- 

gion n'est  pas  la  première  des  vertus  morales  ».  —  La  seconde 

objection  déclare  que  «  dans  les  choses  qu'on  fait  pour  les 

hommes,  ce  qu'on  fait  paraît  d'autant  plus  louable  qu'on  le  fait 

pour  quelqu'un  qui  est  dans  un  plus  grand  besoin  ;  aussi  bien 
est-il  dit  dans  Isaïe,  ch.  lvui  (v.  7)  :  Romps  ton  pain  à  celui  qui 

a  faim.  Or,  Dieu  n'a  besoin  d'aucune  des  choses  que  nous  lui 
otfrons;  selon  cette  parole  du  psaume  (xv,  v.  2)  :  Je  lai  dit: 

Vous  êtes  mon  Dieu  ;  parce  que  vous  n'avez  pas  besoin  de  mes  biens. 
Donc  la  religion  semble  être  moins  louable  que  les  autres  ver- 

tus qui  subviennent  aux  besoins  des  hommes».  —  La  troisième 

objection  remarque  que  «  plus  une  chose  est  faite  par  nécessité, 

moins  elle  est  louable;  selon  celle  parole  de  la  première  Épître 

aux  Corinthiens,  ch.  ix  (v.  lO)  :  Si  je  prêche  f  Évangile,  Je  n'y  ai 

aucun  mérite  ;  c'est  une  nécessité  pour  moi.  Or,  où  la  dette  est  plus 
grande,  plus  grande  aussi  est  la  nécessité.  Et  puisque  à  Dieu 

est  du  au  plus  haut  point  ce  qui  lui  est  offert  par  l'homme,  il 
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semble  que  la  religion  est  la  moins  louable  de  toutes  les  vertus 
humaines  ». 

L'argument  sed  conlra  oppose  que  ((  clans  V Exode,  chapitre  xx, 

les  préceptes  relatifs  à  la  religion  sont  assignés  tout  d'abord, 

comme  étant  les  plus  importants.  D'autre  part,  l'ordre  des  pré- 

ceptes est  proportionné  à  l'ordre  des  vertus;  car  les  préceptes 
de  la  loi  portent  sur  les  actes  des  vertus.  Donc  la  leligion  est  la 

vertu  principale  parmi  les  vertus  morales  ». 

\u  corps  de  l'article,  saint  Thomas  tormule  d'abord  ce  lumi- 
neux principe,  que  «  les  choses  ordonnées  à  la  fin  tirent  leur 

bonté  de  l'ordre  qu'elles  ont  à  cette  fin  ;  d'où  il  suit  que  plus 
elles  sont  proches  de  la  lin,  [)lns  leur  bonté  est  grande.  Or,  les 

vertus  morales,  comme  il  a  été  vu  plus  haut  (art.  5),  portent 

sur  ce  qui  est  ordonné  à  Dieu  comme  à  leur  fin.  Et  parce  que 

la  religion  approche  de  Dieu  plus  que  les  autres  vertus  morales, 

opérant,  en  effet,  les  choses  qui  sont  ordonnées  directement  et 

immédiatement  à  l'honneur  di\in,  il  s'ensuit  cpie  la  religion 

l'emporte  en  excellence  sur  les  autres  vertus  morales  ». 
had  prinium  répond  <|ue  n  la  louange  de  la  vertu  consiste 

dans  la  volonté,  non  dans  la  puissance.  Et,  par  conséquent,  ne 

pas  atteindre  légalité,  qui  est  le  milieu  de  la  justice,  parce  que 

lachose  est  impossible,  ne  diminue  point  la  louangede  la  vertu, 

s'il  n'y  a  point  île  faute  du  ccMé  de  la  volonté  ». 

Ij'ad  secundam  fait  observer  que  «  c'est  dans  les  choses  qu'on 

donne  aux  autres  pour  leur  utilité  que  l'acte  est  plus  louable 

s'il  s'adresse  à  <|uclqu"un  dont  le  besoin  est  plus  grand  ;  parce 

qu'alors  il  est  plus  utile.  Mais  on  nofl're  point  à  Dieu  quelque 

chose  pour  son  utilité;  ce  ((u'on  lui  ofl're  est  pour  sa  gloire  à 
Lui  et  pour  notre  utilité  à  nous  ». 

L'ad  lerliuin  dit  que  «  la  nécessité  enlève  la  gloire  de  la  suré- 

rogation  »;  en  ce  sens  qu'on  ne  peut  point  se  tlatter  d'accorder 

une  grâce  quand  il  s'agit  dune  chose  due.  «  Mais  le  mérite  de 
la  vertu  demeure,  ((uand  il  y  a  la  bonne  volonté.  El.  à  cause  de 

cela,  l'objection  ne  suit  pas  ». 

De  toutes  les  vertus  morales,  la  religion  est  la  première  en 

dignité  ou  en  excellence.  Son  acte,   en  ell'et,   s'il  ne  porte  ]*as 
Ml.  —  La  lielUjion.  6 
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immédiatement  sur  Dieu,  porte  sur  ce  (jui  s'en  rapproche  le 

plus,  c'est-à-dire  sur  ce  qui  va  directement  et  immédiatement  à 

l'honorer  dans  sa  Majesté  souveraine.  —  Mais  ces  actes  qui  vont 

ainsi  directement  et  immédialemenl  à  l'honneur  divin,  de 
quelle  nature  seront-ils?  Seront-ils  i)ui('inenl  des  actes  inté- 

rieurs, ou  pouvons-nous  y  comprendre  aussi  des  actes  exté- 

rieurs. C'est  ce  qu'il  nous  faut  niainlenanl  considérer;  et  tel 

est  l'ohjet  de  l'arlicle  qui  suit. 

Ahticlk  \U. 

Si  la  latrie  a  quelque  acte  extérieur? 

Trois  objections  veulent  prouver  (jue  «  la  latrie  »  ou  la  reli- 

gion ((  n'a  point  d'acte  extérieur  ».  —  La   première  est  le  mot 
que  II  nous  lisons  en  saint  Jean,  ch.  iv  (v.  24)  :  Dieu  eslesprit; 

et  eeux  qui  l'adorent  le  doivent  adorer  en  esprit  et  en  vérité.  Or, 

les  actes  extérieurs  n'appartiennent  pas  à  l'esprit,  mais  plutôt 

au  corps.  Donc  la  religion,  à  laquelle  l'adoration  appartient, 

n"a  pas  des  actes  extérieurs  mais   des  actes  intérieurs  ».  —  La 
seconde  objection  dit  que  «  la  fin  de  la  religion  est  de  rendre 

à  Dieu  la  révérence  ou  l'hommage  et  l'honneur  n  qui  lui    sont 

dus.  «  Or,  il  semble  (juc  c'est  une   irrévérence  à   l'endroit  de 

quelqu'un  d'éminent,  si  on  lui  offre  ce  qui  est   le  propre  des 

inférieurs.    Puis  donc  que  les  choses  que  donne  l'homme  par 
les  actes  corporels  paraissent  être   proprement  ordonnées  aux 
besoins  des  hommes  ou  à  la  révérence  des  créatures  inférieures, 

il  ne  semble  pas  qu'on  puisse  convenablement  les  faire  servir 

à  la  révérence  ou  à  l'hommage  envers  Dieu  ».  —  La  troisième 
objection  dit  que  «  saint  Augustin,   au  livre  VI  de  la   Cité  de 

Dieu  (ch.  x)   loue   Sénèque   d'avoir  blâmé  des   individus   qui 

offraient  aux  idoles  les  choses  qu'on  a  coutume  d'offrir  aux 

hommes,  pour  cette  raison  qu'aux  immortels  ne  conviennent 
point  les  choses  qui  sont  le  propre  des  mortels.  Or,  ces  choses- 

là  conviennent  bien  moins  encore  au  vrai  Dieu,  qui  est  au-des- 
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SUS  de  tous  les  dieux  (ps.  xciv,  v.  3).  Donc  il  semble  que  c'est 

chose  répréhensible,  que  quelqu'un  honore  Dieu  par  des  actes 
corporels.  Et,  par  suite,  la  religion  ne  doit  pas  avoir  des  actes 

corporels  ».  —  On  aura  remarqué  lintérêt  de  ces  objections;  et 

comment  elles  résument  excellemment  tout  ce  que  l'hérésie  ou 

l'esprit  d'erreur  ont  pu  dire  de  plus  fort  contre  le  culte  exté- 
rieur. IS'ous  verrons  tout  à  l'heure  comment  saint  Thomas  les 

résout. 

L'argument  sed  contra  apporte  le  beau  texte  du  psaume  lxxxiii 
(v.  3),  où  «  il  est  dit  :  Mon  cœur  et  nui  chair  ont  exulté  dans  le 

Dieu  vivant.  Or,  de  même  que  les  actes  intérieurs  appartiennent 

au  cœur,  de  même  les  actes  extérieurs  appartiennent  aux  mem- 
bres de  la  chair  »  ou  du  corps.  «  Donc  il  semble  que  Dieu  doit 

être  honoré  non  seulement  par  des  actes  intérieurs,  mais  aussi 

par  des  actes  extérieurs  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  nous  précise  d'abord,  en 
une  formule  admirable,  le  sens  ou  la  portée  du  culte  que  nous 

rendons  à  Dieu  par  la  vertu  de  religion.  «  Si  nous  rendons  à 

Dieu  hommage  et  honneur,  ce  n'est  point  pour  Lui,  qui  est  en 
Lui-même  plein  de  gloire  et  à  qui  nous  ne  pouvons  rien  ajou- 

ter; mais  pour  nous  :  en  ce  sens  que  du  fait  que  nous  révérons 

Dieu  et  que  nous  l'honorons,  notre  esprit  se  soumet  à  Lui;  et 

c'est  en  cela  que  consiste  la  perfection  de  cet  esprit,  car  tout 

être  est  rendu  parfait  par  cela  même  qu'il  se  soumet  à  son  su- 

périeur; comme  le  corps,  du  fait  qu'il  est  vivifié  par  l'àme;  et 

l'air,  du  fait  qu'il  est  illuminé  par  le  soleil  ».  On  remarquera, 
au  passage,  celte  notion  du  progrès  ou  de  la  perfection  que 

nous  donne  ici  saint  Thomas.  A  moins  d'être  Dieu  Lui-même, 

tout  être  quel  qu'il  soit  aura  nécessairement  un  supérieur.  Or, 

la  perfection  de  l'inférieur  ne  consiste  pas  à  se  soustraire  à  l'ac- 
tion de  son  supérieur  ou  à  se  révolter  contre  elle  :  agir  ainsi, 

c'est,  au  contraire,  pour  lui,  se  vouer  à  la  misère  et  à  la  priva- 

tion. S'il  veut  être  parfait,  il  faut  qu'il  se  soumette  à  l'action 

de  son  supérieur,  puisque  c'est  de  lui,  et  de  lui  seul,  qu'il  peut 

recevoir  ce  qu'il  n'a  pas  de  lui-même  et  dont  il  a  besoin.  En 

agir  autrement,  peut  être  de  l'orgueil  ;  mais  c'est  un  orgueil 

insensé.  Lors  donc  qu'il  s'agit  de  l'espiit  humain,  sa  perfection 
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consiste  à  se  soumettre  à  Dieu.  Et  parce  que  la  vertu  de  religion 

a  j)0ui'  objet  ces  actes  (jui  soumettent  res])iil  humain  à  Dieu 

en  lui  rendant  l'hommage  el  riionneur  ([ni  lui  sont  dus,  il 

s'ensuit  que  la  religion  accomplit  les  actes  qu'elle  produit,  non 
pour  Dieu  Lui-même  el  comme  si  Dieu  en  avait  besoin,  mais 

plutôt  pour  le  bien  de  lliomme  lui-même,  et  afin  que  sa  per- 

fection soit  d'autant  plus  grande  qu'il  se  soumettra  plus  excel- 

lemment à  Dieu  par  les  actes  de  son  esprit.  «  D'aure  part,  l'es- 

prit de  riiomme a  besoin,  pour  s'unir  à  Dieu,  d'y  être  conduit 

comme  par  la  main  à  l'aide  des  choses  sensibles;  car  les  perfec- 

tions invisibles  de  Dieu  sont  vues  pur  r intelligence  à  l'aide  des  choses 

qui  ont  été  faites,  comme  ledit  l'Apôtre,  dans  son  épître  aux  Ro- 
mains (ch.  I.  V.  20).  Il  suit  de  là  que  dans  le  culte  divin  il  est 

nécessaire  d'user  de  certaines  choses  corporelles  afin  (jue  par 

elles,  comme  par  de  certains  signes,  l'esprit  humain  soit 

excité  aux  actes  spirituels  qui  l'unissent  à  Dieu.  C'est  pour  cela 
que  la  religion  a  sans  doute  des  actes  intérieurs  comme  princi- 

paux et  qui  d'eux-mêmes  appartiennent  à  la  religion;  mais 
aussi  des  actes  extérieurs  comme  secondaires  et  ordonnés  aux 

actes  intérieurs».  —  Pouvait-on  d'une  manière  plus  profonde 
et  plus  harmonieuse  montrer  la  nécessité  et  le  véritable  carac- 

tère de  tout  ce  qu'il  peut  y  avoir  d'extérieur  dans  le  culte  de  la 
religion?  Aussi  bien  les  objections  sont-elles  déjà  implicitement 
résolues. 

Uad  primuni  dit  que  dans  le  texte  cité  par  l'objection,  «  le 

Seigneur  parle  de  ce  qu'il  y  a  de  principal  et  voulu  par  soi 
dans  le  culte  divin  »;  excluant  ainsi  les  fausses  conceptions  de 

ceux  qui  voudraient  faire  consister  le  tout  ou  même  le  prin- 
cipal de  la  religion  dans  les  actes  extérieurs. 

Uad  secundum  déclare  que  «  ces  choses  extérieures  »  utili- 
sées dans  le  culte  divin,  «  ne  sont  pas  offertes  à  Dieu,  comme 

s'il  en  avait  besoin  ;  selon  cette  parole  du  psaume  xlix  (v.  i3)  : 
Est-ce  que  je  mangerai  la  chair  des  taureaux  ;  ou  est-ce  que  je 
boirai  le  sang  des  boucs?  Mais  on  les  ofïre  à  Dieu  comme  de 

certains  signes  des  œuvres  intérieures  et  spirituelles,  que  Dieu 

accepte.  Aussi  bien  saint  Augustin  dit,  au  livre  X  de  la  Cité  de 

Dieu  (ch.  v)  :  Le  sacrijice  visible  est  le  sacrement,  ou  le  signe  sacré, 
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du  sacrifice  invisible  ».  Nous  trouvons  celte  lumineuse  doctrine 
excellemment  traduite  dans  les  Poèmes  sacrés  : 

Que  ferai  je.  mou  Dieu,  pour  expier  nies  crimes.'' 
Kaut-il  sur  vos  autels  faire  fumer  l'encens? 
Faul-ii.  dans  la  douletn-  de  mes  remords  pressants. 
Voir  par  le  feu  sacré  dévorer  des  victimes? 

>on.  Seigneur,  vous  avez  de  plus  hautes  maximes. 
Vous  demandez  mon  cunir;  ses  repentirs  cuisants 
Pour  attendrir  le  votre  ont  des  retours  puissants 
Et  sont  pour  un  Dieu  bon  des  tributs  légitimes. 

Par  le  sang  épanché  des  taureaux  immolés 
On  ne  répare  point  ses  devoirs  violés. 
Quand  an  pied  des  autels  on  porte  un  cumr  coupable. 

Deux  frères  vont  prier,  et  (laïn  rebuté 

N'offre  qu'un  sacrifice  odieux,  exécrable. 
Quand,  dans  son  |)ur  hommage,   \bel  est  écouté". 

L'ad  tcrlimn  répond  qu'  «  on  raille  les  idolâtres,  de  ce  que 
les  choses  (jui  appartiennent  aux  hommes  étaient  par  eux 

oITerles  aux  idoles,  non  comme  des  signes  aptes  à  exciter  les 

actes  spirituels,  mais  comme  étant  de  soi  agréahles  à  ces  idoles; 

et,  surtout,  parce  que  c'étaient  des  pratiques  vaines  ou  ridi- 

cules et  honteuses  ).  Il  n'y  a  donc  aucune  parité  à  étahlir  entre 
les  prali(|ucs  du  culte  extérieur  dans  la  \  raie  religion  et  les 

rites  dont  usaient  les  païens  dans  le  culte  des  idoles. 

L'homme  est  d'une  nature  telle  qu'il  ne  peut  se  soumettre  à 
Dieu  comme  il  con\ieMl  et  lui  rendre  par  les  actes  de  son 

esprit  le  culte  qu'il  lui  d(jit,  s'il  ne  s'aide,  à  cette  fin,  de  son 
corps  et  de  ses  sens.  Il  a  hesoin  de  signes  extérieurs  qui  éveil- 

lent et  soutiennent  le  culte  intérieur  de  l'esprit,  où  se  trouve, 

pour  lui,  la  [)lus  haute  perCcction,  dans  l'ordre  des  moyens  qui 

le  conduisent  à  Dieu  sa  véritahie  fin.  C'est  pour  avoir  méconnu 
cette  grande  vérité  (pie  tant  de  sectes,  notamment  parmi  les 

diverses  hranches  de  la  Réforme  |)rolestante,  ont  réduit  ou  sup- 

primé la  partie  extérieure  du  culte  lelii^ieux,  éteignant  ainsi, 

I.  (iiuvres  inconnues  de  J.  Racine,  p.  73.  —   archevêché  d'.Vuch.  lyii. 
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par  un  froid  tout  de  glace,  l'élan  intérieur  des  âmes  vers  Dieu. 

Si,  au  contraire,  l'Église  catholique  a  pu  voir  fleurir  et  s'épa- 

nouir dans  son  sein  les  plus  belles  âmes  religieuses,  c'est  parce 

qu'elle  a  toujours  su  leur  donner  le  merveilleux  appui  des  rites 
et  des  cérémonies  de  son  culte  extérieur.  —  Mais  cette  remar- 

que elle-même  nous  amène  à  l'étude  du  dernier  article  de 
saint  Thomas  dans  la  question  présente,  où  le  saint  Docteur  se 

demande  quels  sont  les  rapports  de  la  religion  et  de  la  sain- 
teté. 

Article  VIII. 

Si  la  religion  est  une  même  chose  avec  la  sainteté? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  la  religion  n'est  pas 
une  même  chose  avec  la  sainteté  ».  —  La  première  rappelle 

que  «  la  religion  est  une  certaine  vertu  spéciale,  ainsi  qu'il  a 
été  vu  (art.  4).  Or,  la  sainteté  passe  pour  une  vertu  générale  », 

ou  si  l'on  veut  pour  1  ensemble  des  vertus  :  «  elle  est,  en  effet, 
ce  qui  rend  fidèle  à  accomplir  ce  qui  rend  juste  aux  yeux  de  Dieu, 

comme  le  dit  Andronicus.  Donc  la  sainteté  n'est  pas  une  même 
chose  avec  la  religion  ».  —  La  seconde  objection  remarque 
que  «  la  sainteté  semble  impliquer  la  pureté.  Saint  Denys,  en 

effet,  dit,  au  chapitre  xii  des  ISonis  Divins,  que  la  sainteté  est  la 

pureté,  libre  de  toute  souillure,  entièrement  parfaite  et  immaculée. 

Or,  la  pureté  semble  surtout  appartenir  à  la  tempérance,  qui 

exclut  les  turpitudes  corporelles.  Puis  donc  que  la  religion 

appartient  à  la  justice,  il  semble  que  la  religion  n'est  pas  une 
même  chose  avec  la  sainteté  ».  —  La  troisième  objection  dit 

que  «  les  choses  qui  se  divisent  par  mode  d'opposition  ne  sont 

pas  une  même  chose.  Or,  dans  l'une  des  énumérations  des 

parties  de  la  justice,  la  sainteté  se  divise  par  mode  d'opposi- 
tion avec  la  religion,  comme  il  a  été  vu  plus  haut  (q.  8o, 

ad  ̂ "'").  Donc  elles  ne  sont  pas  une  même  chose  ». 

L'argument  sed  contra  apporte  le  texte  du  Benedictus,  où 
((  il  est  dit,  en  saint  Luc,  ch.  i  (v.  7^,  75)  :  Que  nous  le  servions 
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dans  la  sainteté  et  la  Justice.  Or,  servir  Dieu  appartient  à  la  reli- 

gion, ainsi  qu'il  a  été  vu  plus  haut  (art.  i,  adS'""  ;  art.  3,«(/  2"""). 
Donc  la  religion  est  une  même  chose  avec  la  sainteté  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  fait  remarquer  que  «  le 

nom  de  sainteté  semble  impliquer  deu\  choses.  D'abord,  la 

pureté  :  et  à  ce  sens  se  rapporte  le  nom  grec  où  l'on  dit  ayioç 
(saint)  comme  pour  dire  sans  rien  de  terrestre  (a  privatif,  et  yr,, 

terre).  D'une  autre  manière,  il  signifie  la  fermeté  »  ou  fixité 
et  irrévocabilité.  «  Aussi  bien,  chez  les  anciens,  on  appelait 

saintes  les  choses  qui  étaient  garanties  par  les  lois  en  telle  sorte 

qu'elles  ne  pussent  être  violées;  et  de  là  vient  qu'on  dit  une 

chose  sanctionnée  (en  latin  sancitum),  parce  qu'elle  est  appuyée 
par  la  loi.  On  peut,  du  reste,  même  chez  les  latins,  ajoute 

saint  Thomas,  rattacher  à  la  pureté  le  mol  saint  {sanctus)  ;  en 

entendant  le  saint  conu ne  teint  de  sang  {sanguine  tinctus),  parce 

que,  dans  ianti'iidté,  ceuc  fjui  voulaient  être  purifiés  recevaient 

sur  eux  le  sang  de  la  victime,  ainsi  que  le  dit  saint  Isidore,  au 

livre  des  Étyniologies  »  (livre  X,  lettre  S).  Ce  rite  était  pratiqué 

notamment  dans  le  culte  de  Mitlira,  où  l'initié  devait  recevoir 
sur  lui  le  sang  du  taureau  (pion  immolait. 

«  L'une  et  l'autie  de  ces  deux  acceptions,  déclare  saint  Tho- 
mas, peut  v\[v  retenue,  en  attribuant  la  sainteté  aux  choses  du 

culte  divin,  en  telle  sorte  que  non  seulement  les  hommes, 

mais  encore  le  temple  et  les  vases  et  autres  choses  de  ce  genre 

soient  dits  sanctifiés  du  fait  qu'ils  sont  appli([ués  au  culte  divin. 

—  S'il  s'agit  de  la  pureté,  en  effet,  cela  est  nécessaire  pour 
que  l'esprit  s'applique  à  Dieu.  C'est  que  l'esprit  humain  se 
souille  du  fait  qu'il  se  plonge  dans  les  choses  inférieures, 
comme  toute  chose  du  fait  (ju'on  \  mêle  ce  qui  ne  la  vaut 

pas,  tel  l'argent  où  l'on  mêle  du  plomb.  Or,  il  faut  que  l'esprit 
se  dégage  des  choses  inférieures  pour  pouvoir  s'unir  à  la  réalité 

suprême  »  dans  l'acte  religieux.  «  Aussi  bien  l'esprit  sans 
pureté  ne  peut  pas  être  appliqué  à  Dieu.  Kt  c'est  pour  cela  qu'il 
est  dit,  au.r  Hébreux,  chapitre  dernier  (v.  i  i)  :  Ayez  la  paix  avec 
Ions,  et  la  sainteté,  sans  laquelle  personne  ne  verra  Dieu.  —  La 

fermeté  aussi  est  exigée  à  cette  fin  que  l'esprit  s'applique  à 
Dieu.  11  s'applique  à  Lui,  en  effet,  comme  à  la  (in  dernière  et 
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au  premier  piiiioipo  :  choses  qui  doivent  être  au  plus  haut  point 

immuables.  Aussi  bien   l'Apôtre  disait,  aux  Romains,  ch.   vin 
(v.  38,  39)  :  .le  suis  certain  que  ni  la  moii  ni  la  vie  ne  me  srpare- 
ronl  (le  la  charité  de  Dieu.   —  La  sainteté   donc   se   dira   pour 

signifier  que  l'esprit  de  l'homme  s'applique  lui-même  et  appli- 

que ses  actes  à  Dieu.  Par  où  l'on  voit  qu'elle  ne  difTère  pas  de 
la  religion  dans  son  essence,  mais  seulement  par  La  raison.  La 

religion,  en  effet,  se  dit  en  tant  qu'on  rend  à  Dieu  le  service 
qui  lui   est  dii,  dans   les   choses   qui   appartiennent  spéciale- 

ment au  culte  divin,  comme  dans  les  sacrifices,  les   oblations 

et  autres  choses  de  ce  genre;  et  la  sainteté  se  dit  en   tant  que 

l'homme  rapporte  à  Dieu  non  seulement  ces  choses  mais  encore 

tout  le  reste,  ou  encore  selon  que  l'homme  se  dispose,  par  une 

bonne  vie,  au  culte  divin  ».  —  L'homme  religieux  et  l'homme 

saint  sont  une  même  chose  :  tous  deux,  en  efl'et,  vivent  pour 

Dieu;  mais  l'homme  religieux  est  l'homme  qui  vit  pour  Dieu, 
considéré  plus   spécialement  dans   les  actes   du    culte   divin  ; 

l'homme  saint  est  l'homme  qui  vit  pour  Dieu,   considéré    en 

n'importe  quel  acte  de  sa  vie,  soit  d'une  façon  absolue   ou   à 
prendre  ces  actes  en  eux-mêmes,    soit  à  les  prendre  comme 

préparation  aux  actes  du  culte  divin.  11  est  aisé  de  voir  aussi 

par  là  combien  la  sainteté  se  rapproche  de   la  charité  qu'elle 

présuppose  toujours.  C'est,  en  effet,  la  charité  qui  fixe  la  vo- 
lonté en  Dieu  comme  en  la  fin  dernière  devant  être  aimée  par- 

dessus tout  et  en  tout.  Et,  à  ce  titre,  c'est  elle  qui  fait  qu'on 

vit  vraiment  pour  Dieu.  Mais  si  la  charité  fait  cela  dans  l'ordre 
de  l'amour  portant  sur  la  fin  dernière,  la  religion  et  la   sain- 

teté le  font  dans  l'ordre  des  actes  constituant  le  service  de  Dieu 
ou  son  culte. 

L'acZ  primum  déclare  que  c  la  sainteté  est  une  certaine  vertu 

spéciale  quant  à  son  essence  ;  et,  de  ce  chef,  elle  est  d'une  cer- 
taine manière  la  même  chose  que  la  religion  »  :  elle  est,  en 

effet,  le  même  habitus  portant  sur  ce  qui  est  le  service  de 

Dieu.  «  Toutefois,  elle  a  une  certaine  généralité,  selon  qu'elle 
ordonne  tous  les  actes  des  vertus  au  bien  divin  »,  non  pas  au 

bien  divin  sous  sa  raison  formelle  de  bien  divin,  ce  qui  est  le 

propre  de   la  charité,   mais  au  bien   divin  sous   la  raison  de 



QUESTION"    LXXXI.     —    DE    LA    RELIGION    EN    ELLE-MEME.  ^1 

majesté  souveraine  que  tout  en  nous  doit  servir.  «  C'est  ainsi, 
du  reste,  remarque  saint  Thomas,  que  la  justice  légale  est  dite 

une  vertu  générale,  en  tant  quelle  ordonne  les  actes  de  toutes 

les  vertus  au  bien  commun  ».  —  Nous  voyons,  pav  ce  mot,  les 
rapports  qui  existent  entre  la  sainteté  et  la  solidarité  ou  justice 

légale;  et  comment  la  sainteté  l'emporte  en  excellence  dans  la 

mesure  où  le  bien  divin  l'emporte  même  sur  le  bien  commun 
d'ordre  seulement  humain. 

h'ad  seciindiifii  accorde  que  «  la  tempérance  fait  la  pureté; 

mais  non  pas  en  telle  sorte  qu'elle  ait  la  raison  de  sainteté,  à 

moins  qu'elle  ne  soit  référée  à  Dieu  »,  ce  qui  n'est  plus  le 
propre  de  la  tempérance,  mais  de  la  religion.  «  Aussi  bien 

saint  Augustin  dit,  au  livre  de  la  VirrjinUr  (ch.  viii),  que  la 

virginité  est  honorée,  non  parce  qu'elle  est  la  virginité,  mais  parce 
(/a  elle  est  consacrée  à  Dieu  ». 

Lad  tertium  répond  que  «  la  sainteté  est  distincte  de  la  reli- 

gion »  et  a  pu  être  énuméréc  à  part  «  en  raison  de  la  difl'érence 
que  nous  avons  marquée  :  non  point  quelle  en  diffère  réelle- 

ment »,  ou  quant  à  la  substance  de  l'habilus;  o  mais  seulement 

par  la  raison,  ainsi  qu'il  a  été  dit  »,  selon  que  l'une,  la  reli- 

gion, vise  plus  strictement  les  actes  (|ui  d'eux-mêmes  sont 

ordonnés  au  service  de  Dieu,  tandis  ([iio  l'aulie,  la  sainteté, 

vise  tous  les  actes,  quels  qu'ils  soient,  (jui  peu^ent  être  or- 
donnés au  service  de  Dieu. 

Dans  l'ordre  de  nos  rapports  avec  autrui  que  la  justice  stricte 

n'atteint  pas,  il  est  une  première  catégorie  do  rapjxtrts  qui 
échappent  à  la  justice  ou  plutôt  (jui  la  dépassent  et  la  débor- 

dent, parce  que  la  dette  qu'il  faut  rendre  ne  peut  jamais,  quoi 

(jue  l'on  fasse,  être  acquittée  pleinement.  Ce  sont  les  rapports 
(pii  vison!  nos  supérieurs  comme  tels.  Mais  dans  cet  ordre  lui- 

même  une  première  série  d(^  rapports  dépasse  toutes  les  au- 

tres. Il  s'agil  dos  rapports  qui  constituent  nos  devoirs  envers 
Dieu.  Dieu,  en  effet,  étant  le  premier  principe  et  la  fin  dernière 

(lo  lr>nt.  souverainement  |)aifail  en  Lui-même,  et  do  (jui  dé- 

pond toute  autre  i)erfcction,  il  s'ensuit  cpio  nous  sommes,  par 
ra[)poit  à  Lui,  dans  la  condition  irune  dépendance  absoiiio. 
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Cette  dépendance  doit  évidemment  être  reconnue  et  confessée 

par  nous.  A  cette  fin,  une  vertu  existe  qui  aura  pour  objet  d'en 

acquitter  les  devoirs.  C'est  la  vertu  de  religion,  ainsi  appelée 
parce  quelle  constitue  le  lien  par  excellence  devant  rattacher 

l'homme  à  Celui  qui  est  pour  lui  la  source  de  tout  bien.  Tous 
les  actes  qui  de  soi  tendront  à  confesser  cette  dépendance  de 

l'homme  à  l'endroit  de  Dieu  rentreront  dans  l'objet  propre  de 

la  vertu  de  religion.  Elle  pourra  d'ailleurs  ordonner  à  cette 
même  fin  les  actes  de  toutes  les  autres  vertus  ;  et,  dans  ce  cas, 

elle  fera  de  toute  la  vie  de  l'homme  un  acte  de  culte  envers 

Dieu.  Elle  prend  alors  le  nom  de  sainteté.  Car  l'homme  saint 
est  précisément  celui  dont  toute  la  vie  est  transformée  en  acte 

de  religion.  Aussi  bien  la  religion  est-elle,  en  deçà  des  vertus 
théologales,  la  plus  excellente  de  toutes  les  vertus.  Parmi 

toutes  les  vertus  morales  dont  l'objet  propre  est  de  perfection- 

ner l'homme  dans  tous  les  ordres  de  son  activité  consciente, 

en  vue  de  Dieu  à  conquérir  tel  que  la  foi,  l'espérance  et  la 

charité  nous  le  font  atteindre,  aucune  vertu  n'a  d'objet  aussi 
rapproché  de  cette  fin.  Tandis  que  les  autres  vertus,  en  effet, 

ordonnent  l'homme  soit  en  lui-même,  soit  avec  les  autres  créa- 

tures, la  religion  l'ordonne  avec  Dieu  :  elle  fait  qu'il  soit,  par 

rapport  à  Dieu,  ce  qu'il  doit  être,  reconnaissant  comme  il  le 

doit  sa  souveraine  Majesté  et  le  servant  ou  l'honorant,  par  ses 

actes,  comme  demande  d'être  servi  et  honoré  Celui  dont  l'ex- 

cellence dépasse  à  l'infini  toutes  choses  et  dans  tous  les  ordres, 
—  omnia  in  infinitum  transendit  secundurn  omniniodurn  excessam, 

selon  l'expression  magnifique  de  notre  saint  Docteur  (art.  !{)• 

De  cette  vertu  de  religion,  si  haute,  si  excellente  dans  l'ordre 
des  vertus,  «  nous  devons  maintenant  en  étudier  les  actes.  — 

D'abord,  ses  actes  intérieurs,  qui,  nous  l'avons  dit  (q.  préc, 
art.  7),  sont  les  principaux  (q.  82,83);  puis,  ses  actes  exté- 

rieurs, qui  sont  d'ordre  secondaire  »,  mais  indispensables, 

comme  nous  l'avons  dit,  au  même  article  (q.  8A-91).  Et,  parce 
que  «  les  actes  intérieurs  de  la  religion  paraissent  être  la  dévo- 

tion et  la  prière,  nous  allons  traiter,  d'abord,  de  la  dévotion; 

puis,  de  la  prière  ».  —  L'étude  de  la  dévotion  va  faire  l'objet 
de  la  question  suivante. 



QUESTION   LXXXIl 

DE  LA.  DEVOTION 

Cette  question  comprend  quatre  articles 

1°  Si  la  dévotion  est  un  acte  spécial? 
3»  Si  elle  est  un  acte  de  la  religion  ? 
3°  De  la  cause  de  la  dévotion. 
4°  De  ses  effets. 

Article  Premieh. 

Si  la  dévotion  est  un  acte  spécial  ? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  la  dévotion  n'est  pas 
un  acte  spécial  ».  —  La  première  objection  dit  que  «  ce  qui 
appartient  au  mode  des  autres  actes  ne  semble  pas  être  un 

acte  spécial.  Or,  la  dévotion  semble  appartenir  au  mode  des 

autres  actes.  Il  est  dit,  en  elTet,  au  livre  II  des  Paraliponiènes, 

ch.  XXIX  (v.  3i)  :  Toute  la  multitude  offrit  des  victimes,  des  louan- 

ges, des  holocaustes,  d'un  (-(par  dévot .  Donc  la  dévotion  n'est 

pas  un  acte  spécial  ».  —  La  seconde  objection  déclare  qu"  «  au- 

cun acte  spécial  ne  se  trouve  en  divers  genres  d'actes.  Or,  la 

dévotion  se  trouve  en  divers  genres  d'actes,  savoir  dans  les 
actes  corporels,  et  aussi  dans  les  actes  spirituels  :  il  est  dit,  en 

effet,  de  quelqu'un,  qu'il  médite  dévotement  et  aussi  qu'il 

ploie  dévotement  le  genou.  Donc  la  dévotion  n'est  pas  un  acte 
spécial  ».  —  La  troisième  objection  fait  observer  que  «  tout 
acte  spécial  est  ou  bien  de  la  faculté  appétitive  ou  bien  de  la 

faculté  de  connaître.  Or,  la  dévotion  n'est  attribuée  en  propre 

à   aucune  d'elles;    comme  on   le  voit  en  parcourant  clTaque 
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espèce  d'actes  des  deux  parties  selon  que  nous  en  avons  fait 

plus  haut  rénumération  (Première  Partie,  (j.  78  et  suiv.  ;  l"-2"'', 

q.  ̂ 3,  art.  f\).  Donc  la  dévotion  n'est  pas  un  acte  spécial  ». 

L'argument  sed  contra  rappelle  que  «  c'est  par  les  actes  que 

nous  méritons,  ainsi  qu'il  a  été  vti  plus  haut  {l"-2"'',  q.  21, 
art.  3,  [\).  Or.  la  dévotion  a  une  certaine  raison  spéciale  de 

mérite.  Donc  la  dévotion  est  un  acte  spécial  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  définit  d'abord  le  sens 
du  mot  (h'volion.  «  La  dévotion  se  dit  du  fait  de  dévouer;  et 

voilà  pourquoi  on  appelle  dévots  (en  latin  devoti,  c'est-à-dire 

dévoués,  voués)  ceux  qui  d'une  certaine  manière  se  dévouent 
eux-mêmes  à  Dieu  pour  se  soumettre  à  Lui  totalement.  De  là 

vient  qu'autrefois  même  chez  les  Gentils  on  appelait  dévoués 
ou  voués  ceux  qui  se  vouaient  eux-mêmes  aux  idoles,  don- 

nant leur  vie  pour  le  salut  de  leur  armée  ;  comme  le  raconte 

Ïite-Live  des  deux  Dèces  (liv.  VIII,  ch.  ix;  liv.  X,  ch.  xxvni). 

Par  ofi  l'on  voit  que  la  dévotion  ne  semble  pas  être  autre  chose 

qu'une  certaine  volonté  de  se  livrer  promptement  aux  choses 
qui  sont  du  service  de  Dieu.  Aussi  bien  est-il  dit  dans  VExode, 

ch.  XXXV  (v.  20,  21),  cjue  la  multitude  des  enfants  d'Israël  ojfrit 

d'une  âme  très  prompte  et  dévote  ses  prémices  au  Seigneur.  Or, 
il  est  manifeste  que  la  volonté  de  faire  promptement  ce  qui 

est  du  service  de  Dieu  est  un  acte  spécial.  Donc  la  dévotion  est 

un  acte  spécial  de  la  volonté  ». 

Vad  prinmm  déclare  que  a  le  moteur  donne  le  mode  au 

mouvement  du  mobile.  Or,  la  volonté  meut  les  autres  facul- 

tés de  l'àme  à  leurs  actes  respectifs  ;  et  même  la  volonté, 

selon  qu'elle  porte  sur  la  fin,  se  meut  elle-même  selon  qu'elle 

porte  sur  les  choses  qui  vont  à  la  fin,  ainsi  qu'il  a  été  vu  plus 

haut  {I"-2"'',  q.  9,  art.  3).  Il  suit  de  là  que  la  dévotion  étant 

un  acte  de  la  ̂ olonté  de  l'homme  qui  s'olTre  lui-même  à  Dieu 

pour  le  servi)-,  Lui  la  fin  dernière,  c'est  une  conséquence  que 

la  dévotion  donne  le  mode  aux  actes  humains,  soit  qu'il 

s'agisse  des  actes  de  la  volonté  elle-même  par  rapport  aux 
choses  qui  vont  à  la  fin  »  ou  qui  portent  formellement  sur  tout 

autre  objet  que  le  service  de  Dieu,  <(  soit  aussi  qu'il  s'agisse 
des  actes  des  autres  puissances  ou  facultés  qui  sont  mues  par 
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la  volonté  ».  —  Par  cela  donc  que  la  dévotion  se  trouve  par- 
ticipée dans  les  divers  autres  actes  et  leur  communique  un 

mode  ou  une  qualité  ((ui  se  retrouve  en  eux,  il  ne  sensuit  pas 

qu'elle  ne  sort  elle-même  un  acte  spécial.  Elle  est  un  acte  de 

la  volonté  selon  ((u'elle  oflVe  à  Dieu,  fin  dernière  de  tout,  ce 

(|u'exige  son  honneur,  mais  qut'lle  l'offre  (ifec  nn  saint  cnipres- 
setnenl  :  elle  est  une  certaine  volonté  empressée  au  service  de  Dieu  ; 

et,  i)arce  que  la  volonté  se  retrouve  en  tout  ce  qui  dépend  de  son 

action,  c'est-à-dire  en  tous  les  autres  actes  qu'elle  commande, 

il  s'ensuit  que  cet  empressement  de  la  volonté  au  service  de 
Dieu,  qui  est  la  dévotion  au  sens  pur  et  simple,  se  retrouvera, 

quand  il  existe,  en  tous  les  actes  de  l'homme  ordonnés  par  lui 
au  service  de  Dieu. 

Vad  secunduni  est  l'application  de  ce  que  nous  venons  de 

préciser  à  la  diiriculté  que  faisait  l'objection.  «  La  déxotion  se 

trouve  en  divers  genres  d'actes,  non  comme  espèce  de  ces  gen- 
res, mais  comme  la  motion  du  moteur  se  trouve  par  sa  vertu 

dans  les  mouvements  des  mobiles  ». 

L'ad  leriium  ré|«)nd  que  «  la  dévotion  est  un  acte  de  la  partie 

atlective  de  l'àme,  et  c'est  un  certain  mouvement  de  la  volonté, 

comme  il  a  été  dit  »  (au  corps  de  l'article). 

La  dévotion  est  un  acte  spécial.  C  est  un  Nouloir  empressé 

à  l'endroit  du  service  de  Dieu.  —  Mais  à  (|uelle  veitu  appar- 

tiendra cet  acte?  Faut-il  dire  (jue  c'est  un  acte  de  la  vertu 

de  religion?  Saint  Thomas  va  nous  répondre  à  l'article  (|ui 
suit. 

Article  II. 

Si  la  dévotion  est  un  acte  de  la  religion? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  la  dévotion  n'est  pas 

un  acte  de  la  religion  ».  —  La  première  arguë  de  ce  qu'  «  il 
appartient  à  la  dévotion,  comme  il  a  été  dit  (art.  préc),  (|ne 

l'homme  se  livre  à  Dieu.  Or,  ceci  se  lait  surtout  par  la  charité; 
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car,  selon  que  le  dit  saint  Denys,  au  chapitre  iv  des  Noms 

divins  (de  S.  Th.,  leç.  lo),  iamour  dirin/dil  Cexlase,  ne  permet- 
tant pas  que  ceux  (jui  aiment  soient  à  eux,  mais  quits  soient  à  ce 

qu'ils  aiment.  Donc  la  dévotion  est  plutôt  un  acte  de  la  charité 
que  de  la  religion  ».  —  La  seconde  objection  dit  que  «  la  cha- 

rité précède  la  religion.  Or,  la  dévotion  semble  précéder  la 

charité;  car  la  charité,  dans  l'Écriture,  est  signifiée  par  le  feu 
{Cantiques,  ch.  vin,  v.  6);  et  la  dévotion,  par  la  graisse  (ps.  lxii. 

V.  6),  qui  est  la  matière  du  feu.  Donc  la  dévotion  n'est  pas  un 
acte  de  la  religion  ».  —  La  troisième  objection  rappelle  que 

«  par  la  religion  l'homme  est  ordonné  seulement  à  Dieu,  ainsi 

qu'il  a  été  dit  (q.  8i,  art.  i).  Or,  la  dévotion  se  pratique  aussi 

à  l'endroit  des  hommes.  D'aucuns  sont  dits,  en  effet,  dévots 
à  certains  saints  personnages;  et  de  même  aussi  les  sujets  sont 

dits  dévots  ou  dévoués  à  leurs  maîtres,  comme  le  Pape  Léon 

(saint  Léon  le  Grand)  explique  (Sermon  Ylll  de  la  Passion  du 

Seigneur)  que  les  Juifs,  parce  que  dévots  aux  lois  romaines, 

dirent  :  Aous  n  avons  pas  d'autre  roi  que  César.  Donc  la  dévo- 

tion n'est  pas  un  acte  de  la  religion  ». 

L'argument  sed  contra  fait  observer  que  a  la  dévotion  se  dit 
du  fait  de  dévouer  ou  de  vouer,  comme  il  a  été  vu  (art.  préc). 

Or,  le  vœu  est  un  acte  de  la  religion.  Donc  la  dévotion  l'est 
aussi  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  déclare  qu'  u  à  la  même 
vertu  appartient  ce  qui  est  vouloir  faire  une  chose  et  avoir  à 

la  faire  une  volonté  empressée;  car  pour  l'un  et  l'autre  acte 

on  a  le  même  objet.  C'est  pour  cela  qu'Aristote  dit,  au  livre  V 
de  V Éthique  (ch.  i,  n.  3;  de  S.  Th.,  leç.  i)  :  La  justice  est  ce 

par  quoi  les  hommes  veulent  et  accomplissent  les  choses  justes. 

Or,  il  est  manifeste  qu'accomplir  les  choses  qui  touchent 
au  culte  ou  au  service  de  Dieu  appartient  en  propre  à  la  reli- 

gion, comme  on  le  voit  par  ce  qui  a  été  déjà  dit  (q.  8i).  Donc 

à  elle  aussi  appartient  d'avoir  une  volonté  empressée  à  accom- 

plir ces  choses;  ce  qui  est  être  dévot.  Par  où  l'on  voit  que  la 
dévotion  est  un  acte  de  la  religion  ».  —  La  vertu  de  religion  fait 

qu'on  veut  d'une  volonté  vertueuse  tout  ce  (jui  regarde  le  culte 

ou  le  service  de  Dieu.  Cet  acte  de  vouloir  est  l'acte  propre  et 
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premier  de  la  vertu  de  religion,  qui,  du  reste,  amène  ensuite 

tous  les  autres,  selon  qu'il  convient,  ordonnant  à  cette  fin  du 
service  de  Dieu  les  actes  des  autres  facultés  ou  des  membres 

extérieurs,  et  utilisant  aussi  à  cette  même  fin  toutes  les  autres 

vertus  ([ui  peuvent  être  dans  lliomme  et  y  concourir.  Dans 

cet  acte  de  vouloir,  il  y  a  toujours  une  certaine  promptitude 

ou  uti  certain  empressement  et  aussi  un  certain  plaisir  joint 

à  une  certaine  facilité,  puis(jue  ces  caractères  doivent  se  retrou- 

ver en  tout  acte  de  vertu.  Mais  comme  l'objet  de  la  \ertu  de 

religion  l'emporte  sur  celui  de  toutes  les  autres  vertus  mora- 
les, il  est  de  nature,  en  raison  de  son  excellence,  à  revêtir  ces 

caractères  propres  à  tout  acte  de  vertu,  sous  une  forme  parti- 
culièrement vive  et  excellente  :  en  tel  mode  que  lui  surtout 

pourra  et  même  en  un  sens  devra  briller  par  un  empressement 

exceptionnel  dans  l'accomplissement  de  tout  ce  qui  regarde 

le  service  de  Dieu.  C'est  cet  empressement  existant  d'abord 
dans  la  volonté  et  se  traduisant  ensuite  dans  tous  les  autres 

actes  en  ce  qui  est  du  service  de  Dieu  que  nous  appelons  la 

dévotion.  Et  l'on  voit,  par  là,  que  la  dévotion  est  l'acte  de  la 

vertu  de  religion  en  ce  (ju'il  a  de  plus  premier,  si  l'on  peut 

ainsi  dire,  et  selon  qu'il  revêt,  en  lui-même,  sous  sa  raison 

propre  d'acte  de  la  religion,  un  caractère  spécial  de  perfection 
ou  d'excellence. 

L'rtd  primuni  répond  qu'  «  à  la  charité  api)arlient  immédia- 

tement »  et  en  propre  «  que  l'homme  se  livre  lui-même  à  Dieu, 

adhérant  à  Lui  par  une  certaine  union  de  l'esprit  »  ou  du  cœur. 

(I  Mais  que  l'homme  se  livre  à  Dieu  pour  certaines  œuvres  qui 
regardent  le  culte  divin,  ceci  appartient  immédiatement  »  et 

en  propre  «  à  la  religion;  et  médialement  »,  ou  par  voie  de 

principe  premier  qui  commande,  «  à  la  charité,  qui  est  le 

principe  de  la  religion  »  et  de  toutes  les  autres  vertus. 

L'w/  secundarn  explique  que  a  la  graisse  corporelle  est  pro- 
duite par  la  chaleur  naturelle  qui  digère  »  les  aliments;  «  mais, 

à  son  tour,  elle  conserve  cette  chaleur  naturelle,  étant  pour 

elle  une  sorte  d'aliment.  Pareillement,  aussi,  la  charité  cause 

la  dévotion  en  tant  que  par  l'amour  on  est  rendu  prompt  ou 
empressé  à  ser>ir  son  ami;  et,  en  retour,  par  la  dévoli(jn  la 
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charité  se  trouve  nourrie,  comiue  toute  amitié  se  conserve  et 

s'accroît  par  l'exercice  et  la  constante  préoccupation  d'œuvres 

(pii  sont  des  témoignages  d'amitié  ». 

L'ttd  lertiuni  déclare  que  «  la  dévotion  que  Ion  a  pour  les 
saints  de  Dieu,  soit  morts  soit  vivants,  ne  se  termine  pas  à 

eu\,  mais  va  jusqu'à  Dieu:  pour  autant  que  dans  les  minis- 
tres »  ou  serviteurs  «  de  Dieu  nous  vénérons  Dieu  "»  Lui-même. 

Et  voilà  pourquoi  cette  dévotion  demeure  un  acte  de  la  vertu 

de  religion.  —  «  Quant  à  la  dévotion  que  les  sujets  sont  dits 

avoir  à  l'endroit  de  leurs  maîtres  de  la  terre,  elle  est  d'une 
autre  nature;  comme  le  service  des  maîtres  de  la  terre  est 

dune  autre  nature  que  le  service  de  Dieu  ».  Ce  ne  sera  donc 

jamais  que  dans  un  sens  diminué  ou  participé  qu'on  parlera 
de  dévotion  ailleurs  que  dans  le  service  de  Dieu.  La  dévotion 

au  sens  pur  et  simple,  ou  la  dévotion  tout  court,  comme,  du 

reste,  en  fait  foi  lacception  ordinaire  de  ce  mot,  ne  s'entend 

que  du  service  de  Dieu,  en  Lui  ou  dans  ses  saints,  c'est-à-dire 

dans  le  sens  d'acte  religieux. 

La  dévotion  est  un  acte  spécial  qui  appartient  en  propre  à 

la  vertu  de  religion.  11  est  comme  la  fleur  ou,  si  l'on  veut,  la 
saveur  et  le  parfum  de  cette  vertu,  lui  donnant,  dans  son  ordre 

propre  de  vertu  de  religion,  son  achèvement  parfait  en  cela 

même  qui  est  le  premier  de  ses  actes  et  qui  commande  ensuite 

tous  les  autres.  —  Cette  dévotion,  qui  est  chose  si  excellente, 
quelle  eu  sera  la  cause?  Où  donc  la  trouver  comme  dans  sa 

source  ?  Serait-ce  dans  la  contemplation  ou  la  méditation  '? 
Saint  Thomas  va  nous  répondre  à  larticle  qui  suit. 

Article  111. 

Si  la  contemplation  ou  la  méditation  est  la  cause  de  la 
dévotion? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  la  contemplation  ou 

la  méditation  nest  point  la  cause  de  la  dévotion  ».  —  La  pre- 
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mière  dit  qu'  «  il  n'est  aucune  cause  qui  empêche  son  effet. 
Or  les  méditations  subtiles  des  choses  intelligibles  empêchent 

souvent  la  dévotion.  Donc  la  contemplation  ou  la  méditation 

n'est  point  la  cause  de  la  dévotion  ».  —  La  seconde  objection 
déclare  que  «  si  la  contemplation  était  la  cause  propre  et  par 

soi  de  la  dévotion,  il  faudrait  que  les  choses  qui  sont  d'une 
plus  haute  contemplation  excitassent  davantage  la  dévotion. 

Or,  c'est  le  contraire  que  l'on  voit  :  fréquemment,  en  effet,  une 
plus  grande  dévotion  est  excitée  par  la  considération  de  la 

Passion  du  Christ,  et  par  les  autres  mystères  de  son  humanité 

sainte,  que  par  la  considération  de  la  grandeur  divine.  Donc  la 

contemplation  n'est  pas  la  cause  propre  de  la  dévotion  ».  — 
La  troisième  objection  déclare  à  son  tour  que  «  si  la  contem- 

plation élait  la  cause  propre  de  la  dévotion,  il  faudrait  que 

ceux  qui  sont  plus  aptes  à  la  contemplation  fussent  aussi  plus 

aptes  à  la  dévotion.  Or,  ici  encore,  c'est  le  contraire  qui  appa- 
raît; car  fréquemment  la  dévotion  se  trouve  davantage  en 

quelques  hommes  simples  et  parmi  les  femmes,  où  se  trouve 

le  manque  de  contemplation  »,  au  sens  surtout  de  haute  spé- 

culation ou  de  méditation  profonde.  «  Donc  la  contemplation 

n'est  pas  la  cause  propre  de  la  dévotion.  » 

L'argument  sed  conlra  cite  le  texte  du  psaume  xxxviri  (v.  4), 
où  (I  il  est  dit  :  Dans  nui  méditai  ion  mon  Jeu  grandissait.  Or,  le 

feu  spirituel  cause  la  dévotion.  Donc  la  méditation  est  la  cause 
de  la  dévotion  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  'Ihomas  répond  (jue  «  la  cause 
extrinsèque  et  principale  de  la  dévotion  est  Dieu;  dont  saint 

Ambroise  dit,  sur  saint  Luc  (ch.  ix,  v.  :)i\),  que  Dieu  appelle  ceux 

qu'il  lui  plaît;  et  II  fait  religieux  celai  qu'il  veuf;  et,  s  II  l'eût 

voulu,  Il  eût  fait  les  Samaritains  d' indévots  dévots.  Mais  la  cause 
intrinsèque,  en  ce  qui  est  de  nous,  il  faut  que  ce  soit  la  médita- 

lion  ou  la  contemplation.  Il  a  été  dit,  en  effet  (art.  i),  que  la 
dévotion  est  un  certain  acte  de  la  volonté  ordonné  à  ce  que 

l'homme  se  livre  avec  empressement  au  service  divin.  Or,  tout 

acte  de  la  volonté  procède  de  quelque  considération,  l'objet  de 

la  volonté  étant  le  bien  perçu  par  l'intelligence;  et  c'est  ce  qui 
fait  dire  à  saint  Augustin,  dans  le  livre  de  la  Trinité  (liv.4\, 

XII.  —  La  Religion.  4 
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ch.  XII ;  liv.  XV,  ch,  xxiii),  que  la  volonté  sort  de  l'inlelligence. 

Il  s'ensuit  quil  est  nécessaire  que  la  méditation  soit  la  cause 
de  la  dévotion,  en  tant  que  par  la  méditation  l'homme  conçoit 

qu'il  doit  se  livrer  au  service  divin.  Et  à  cela  induit  une  double 

considération.  L'une,  qui  porte  sur  la  bonté  divine  et  sur  ses 
bienfaits;  selon  cette  parole  du  psaume  (lxxiî,  v.  28)  :  Pour  moi, 

adhérer  à  Dieu,  cest  mon  bien:  mettre  en  Dieu  mon  espoir.  Cette 

considération  excite  l'amour,  qui  est  la  cause  prochaine  de  la 
dévotion.  L'autre  considération  se  tire  du  côté  de  l'homme  et 

porte  sur  ses  besoins,  ses  défauts  ou  ses  misères,  qui  font  qu'il 

a  besoin  de  s'appuyer  sur  Dieu;  selon  cette  parole  du  psaume 

(cxx,  v.  1,2):  J'ai  levé  mes  yeux  vers  les  montagnes  d'où  me 
viendra  le  secours.  Mon  secours  vient  du  Seigneur,  qui  a  fait  le 

ciel  et  la  terre.  Cette  considération  exclut  la  présomption,  qui 

empêche  que  l'homme  ne  se  soumette  à  Dieu,  alors  qu'il 
compte  sur  sa  propre  vertu  ».  —  Nous  avons,  dans  ce  corps 

d'article,  nettement  marqué,  ce  qui  a  trait  à  la  nature  de  la 
méditation  ou  de  la  contemplation,  à  son  efficacité,  à  son  objet 

aussi  ou  à  sa  méthode,  dans  ses  rapports  avec  la  dévotion,  acte 

propre  de  la  vertu  de  religion.  La  religion  a  pour  objet  le  ser- 

vice de  Dieu.  Son  premier  acte,  d'où  tous  les  autres  dépendront, 

est  l'acte  de  la  volonté  se  donnant  comme  il  convient,  c'est- 
à-dire  avec  un  saint  empressement,  à  ce  divin  service.  Mais 
pour  que  cet  acte  se  produise,  dans  la  mesure  où  il  dépend  de 

l'homme  lui-même,  il  faudra  que  l'intelligence  en  montre  les 

motifs  à  la  volonté.  Ceci  ne  peut  être  que  par  l'acte  de  l'intel- 

ligence considérant  d'un  côté  l'excellence  du  bien  divin,  et,  de 

l'autre,  notre  dépendance  à  l'endroit  de  ce  bien. 

L'ad  primum  déclare  que  u  la  considération  des  choses  qui 
sont  de  nature  à  exciter  l'amour  de  Dieu  causent  la  dévotion. 

'  La  considération,  au  contraire,  des  choses  qui  n'ont  aucun  rap- 

port à  cet  amour  ou  qui  en  détournent,  ne  peut  qu'empêcher 
la  dévotion  ». 

L'ad  secundum  explique  le  vrai  rapport  des  mystères  de  la 

divinité  et  de  l'humanité  sainte  du  Christ  dans  l'ordre  des 
objets  à  méditer  ou  à  contempler  en  vue  de  la  dévotion.  «  Les 

choses  qui  appartiennent  à  la  divinité  sont  le  plus  de  nature  à 
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exciter  l'amour  et,  par  suite,  la  dévotion.  Mais  il  appartient  à  la 

faiblesse  de  l'esprit  humain,  que  comme  il  a  besoin  d'être  con- 
duit par  la  main  à  la  connaissance  des  choses  divines,  il  soit 

conduit  aussi  à  l'amour  par  certaines  choses  sensibles  connues 

de  nous  :  au  premier  rang  desquelles  se  trcîuve  l'humanité  du 
Christ,  selon  ce  qui  est  dit  dans  la  Préface  (de  la  Nativité)  : 

afin  que  connaissant  Dieu  d'une  manière  visible  par  Lui  nous  soyons 

ravis  à  l'amour  des  choses  invisibles.  Et  voilà  pourquoi  les  choses 

qui  touchent  à  l'humanité  du  Christ,  par  une  certaine  manu- 
duction,  excitent  le  plus  la  dévotion;  alors  que  cependant  la 

dévotion  consiste  principalement  aux  choses  qui  sont  de  la 
divinité  ». 

L'ad  lerlium  fait  observer  que  «  la  science  et  tout  ce  qui 
appartient  à  la  grandeur  ou  à  l'excellence  est  une  occasion  pour 

Ihomme  de  se  confier  en  lui-même;  et,  pour  autant,  d'être 
empêché  de  se  livrer  totalement  à  Dieu.  Et  de  là  vient  que  ces 

choses-là,  par  mode  d'occasion,  empêchent  la  dévotion.  Dans 
les  simples,  au  contraire,  et  dans  les  femmes,  la  dévotion 

abonde,  parce  qu'il  n'y  a  point  cette  suffisance.  Mais  cepen- 
dant si  1  homme  soumet  parfaitement  à  Dieu  sa  science  et 

toutes  ses  autres  perfections,  par  ces  choses-là  la  dévotion  est 

accrue  ».  —  Comme  le  remarque  ici  Cajétan,  nous  avons  de 

ce  que  saint  Thomas  vient  de  nous  dire,  le  plus  bel  exemple 
dans  la  personne  même  du  saint  Docteur.  Nul  nu  vécu  comme 

lui  dans  les  lumières  de  la  plus  sublime  contemplation.  Mais, 

parce  qu'il  soumettait  parfaitement  à  Dieu  sa  merveilleuse 
science,  il  a  abondé  comme  nul  autre  dans  les  effusions  de  la 

dévotion  la  plus  profonde,  la  plus  absolue,  et  la  plus  humble. 

Après  avoir  vu  la  cause  de  la  dé\olion.  nous  devons  en 

étudier  l'effet.  C'est  l'objet  de  l'article  (jui  suit. 
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Article  IV. 

Si  l'allégresse  est  l'effet  de  la  dévotion? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  l'allégresse  n'est  pas 

l'effet  de  la  dévotion  ».  —  La  première  rappelle  que  «  comme 

il  a  été  dit  (art.  3,  ad  2""'),  c'est  surtout  la  Passion  du  Christ  qui 

excite  à  la  dévotion.  Or,  sa  considération  produit  dans  l'âme 
une  certaine  affliction  ;  selon  cette  parole  des  Lamentations, 

ch.  III  (v.  19)  :  Ressouviens-foi  de  ma  pauvreté,  de  l'absinthe  et  du 
fiel;  ce  qui  appartient  à  la  Passion  ;  et,  après,  on  lit  :  Oui,  je  me 
souviendrai;  et  mon  âme  se  desséchera.  Donc  la  délectation  ou 

la  joie  n'est  point  l'effet  de  la  dévotion  ».  —  La  seconde  objec- 
tion dit  que  «  la  dévotion  consiste  surtout  dans  le  sacrifice 

intérieur  de  l'esprit.  Or,  dans  le  psaume  i  (v.  19),  il  est  dit  ; 

Le  vrai  sacrifice  devant  Dieu  est  l'esprit  contrit  et  affligé.  Donc 

l'affliction  est  plutôt  l'effet  de  la  dévotion  que  le  contentement 
ou  la  joie  ».  —  La  troisième  objection  en  appelle  à  «  saint  Gré- 

goire de  Nysse  »,  qui  «  dit,  au  livre  de  l'Homme  {Oraison  funè- 

bre pour  l'Impératrice  Placille),  que  comme  le  rire  procède  de  lu 
joie,  les  larmes  et  les  gémissements  sont  les  signes  de  la  tristesse. 

Or,  en  raison  de  la  dévotion  il  arrive  que  certains  se  répandent 

en  larmes.  Donc  l'allégresse  ou  la  joie  n'est  point  l'effet  de  la 
dévotion  ». 

L'argument  5ed  contra  oppose  qu'  «  il  est  dit,  dans  une  col- 

lecte (V  férié  après  le  iv"  dimanche  de  Carême)  :  Ceux  que  les 
jeûnes  voués  châtient,  la  dévotion  sainte  de  son  côté  les  réjouit  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  déclare  que  ((  la  dévotion, 

par  soi  et  principalement,  cause  l'allégresse  spirituelle  de  l'es- 
prit ;  mais,  par  voie  de  conséquence  et  accidentellement,  elle 

cause  la  tristesse.  Il  a  été  dit,  en  effet  (art.  3),  que  la  dévotion 

procède  d'une  double  considération.  —  Principalement,  de  la 
considération  de  la  bonté  divine;  car  cette  considération  appar- 

tient comme  au  terme  du  mouvement  de  la  volonté  se  livrant 

à  Dieu.  Et  de  cette  considération,  par  soi  résulte  la  délectation. 
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selon  cette  parole  du  psaume  (lxxvi,  v.  ̂ )  :  Je  me  sim  souvenu 

de  Dieu,  él  Je  me  suis  réjoui:  mais,  accidentellement,  cette  con- 
sidération cause  une  certaine  tristesse  en  ceux  qui  ne  jouissent 

pas  encore  pleinement  de  Dieu,  selon  cette  parole  du  psaume 

(\Li.  V.  3)  :  Mon  âme  a  eu  soif  du  Dieu  vivant:  et,  après,  il  est 

dit  :  Mes  larmes  ont  été  mon  pain  nuit  et  Jour.  —  Secondairement, 

la  dévotion  est  causée,  comme  il  a  été  dit  (art.  3),  par  la  consi- 

dération de  nos  j)ropres  misères:  car  cette  considération  appar- 

tient au  terme  d'où  l'homme  se  relire  par  le  mouvement  de  lu 

volonté  dévote,  en  ce  sens  qu'il  ne  doit  plus  se  fixer  en  lui- 

même,  mais  se  soumettre  à  Dieu. 'Cette  considération  est  en  sens 
inverse  de  la  première.  Car,  de  soi,  elle  est  de  nature  à  causer 

la  tristesse,  en  rappelant  nos  misères;  et,  par  occasion,  l'allé- 

fjresse,  en  raison  de  l'espoir  du  secours  divin.  —  Par  où  l'on 
voit,  conclut  saint  Thomas,  que  la  dévotion  est  suivie,  premiè- 

rement et  par  soi,  de  la  délectation;  mais  secondairement  et 

accidentellement,  de  la  tristesse  qui  est  selon  Dieu  »  (seconde 

Kpître  aux  Corinthiens ,  ch.  vu,  v.  lo). 

Uad  primum  explique  que  «  dans  la  considération  de  la  Pas- 
sion du  Christ,  il  y  a  quelque  chose  qui  contriste,  savoir  la 

misère  humaine,  au  sujet  de  laquelle  //  a  fallu,  pour  l'enlever, 
f/ue  le  Christ  souffre  sa  Passion  (saint  Luc,  ch.  xxiv,  v.  26);  et  il 

y  a  quelque  chose  qui  réjouit,  savoir  la  bénignité  de  Dieu 

envers  nous,  qui  Va  amené  à  nous  préparer  une  telle  libéra- 
lion  ». 

l.'ad  secundum  fait  observer  que  «  l'espiit,  qui,  d'une  part, 
est  attristé  par  les  misères  de  la  vie  présente,  se  réjouit,  de 

l'autre,  par  la  considération  de  la  bonté  divine  et  l'espoir  du 
secours  divin  d. 

\.'ad  tertium  présente  une  réflexion  pleine  de  charme  et  d'un 
vif  intérêt.  «  Les  larmes  se  répandent,  non  pas  seulement  en 

raison  de  la  tristesse,  mais  aussi  en  raison  d'une  certaine  ten- 

dresse dans  l'an'ection,  surtout  quand  on  considère  quelque 
chose  d'agréable  mais  où  se  trouve  mêlé  quelque  chose  de 
triste:  c'est  ainsi,  par  exemple,  que  les  hommes  ont  coutume 

de  pleurer  sous  le  coup  d'une  aflection  jjieuse  quand  ils  recgu- 

vrentdes  enfants  ou  des  amis  très  chers  (ju'ils  croyaient  perdus. 
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Et  c'est  de  cette  manière  que  les  larmes  procèdent  de  la  dévo- 
tion ». 

Le  premier  acte  de  la  vertu  de  religion,  celui  ([u\  est  le  plus 

essentiel  cl  duquel  tous  les  autres  dépendent,  c'est  l'acte  que 

produit  la  volonté  elle-même  revêtue  de  l'habilus  de  la  vertu, 

et  qui  est  le  don  d'elle-même  et  de  tout  ce  qui  dépend  d'elle, 

dans  l'homme,  en  vue  du  service  de  Dieu,  que  la  vertu  de  reli- 
gion a  pour  objet  propre  de  réaliser.  Cet  acte  équivaut,  dans 

l'ordre  du  service  de  Dieu,  à  ce  qu'on  appellerait  le  dévouement 

dans  l'ordre  du  service  des  créatures;  et,  dans  cet  ordre  du  ser- 

vice de  Dieu,  il  garde  pour  lui,  à  un  titre  spécial  ou  par  excel- 
lence, le   nom  de  dévotion.  Tout  acte  de  la  vertu  de  religion, 

s'il  n'est  pas  cet  acte  même,  le  présuppose  et  en  demeure  pé- 

nétré. C'est  du  reste  au  degré  de  perfection  de  cet  acte  que  se 
mesure  proprement  le  degré  de  perfection  en  tout  acte  reli- 

gieux, considéré  comme  tel.  —  >ious  devons  maintenant  con- 
sidérer les  autres  actes  de  la  vertu  de  religion,  qui  ne  seront 

plus,  proprement,  des  actes  de  la  volonté,  mais  des  actes  des 
autres  facultés   ou   même  des  actes  des  membres  extérieurs, 

selon  que  la  volonté  les  meut  dans  l'accomplissement  de  ce  qui 
regarde  le  service  de  Dieu.  —  Le  premier  de  ces  autres  actes 

est  celui  de  la  prière.  Il  va  faire  l'objet  de  la  question  suivante. 



QUESTION  lAXXIlI 

DE  LV  PHŒRE 

Celle  question  comprend  dix-sepl  arlicles  : 

r  Si  la  prière  est  un  acte  de  la  partie  afTeclivcou  de  la  faculté  de 
connaître? 

3"  S'il  convient  de  prier? 
3°  Si  la  prière  est  un  acte  de  la  religion  ? 
\"  Si  Dieu  seul  doit  être  prié? 
5'  Si  dans  la  prière  il  faut  demander  quelque  chose  dune  fa<;on 

déterminée? 

fi*  Si  en  priant  nous  devons  demander  des  choses  temporelles? 

7"  Si  nous  devons  prier  pour  les  autres? 
S"  Si  nous  devons  prier  pour  nos  ennemis? 

9"  Des  sept  demandes  de  l'Oraison  dominicale, 
lo"  Si  la  prière  est  le  propre  de  la  créature  raisonnable? 
Il'  Si  les  saints  dans  la  Patrie  prient  pour  nous? 
13°  Si  la  prière  doit  être  vocale?  , 

13"  Si  l'attention  est  requise  pour  la  prière? 
iV  Si  la  prière  doit  être  longue? 

i.V  Si  la  prière  est  efficace  à  obtenir  ce  qu'on  demande? 
16°  Si  elle  est  méritoire? 

i-"  Des  espèces  de  la  prière? 

De  loules  les  questions  de  la  Somme  théologique,  celle-ci  esl 

la  plus  longue  comme  nombre  d'articles.  Elle  est  a\issi  une 
des  plus  importantes;  et  forme,  à  elle  seule,  le  traité  de  la 

prière  le  plus  parfait  qui  soit.  —  Les  trois  premiers  articles 

nous  diront  ce  qu'est  la  prière  et  sa  raison  d'être;  l'article  '1, 
(jui  doit  être  prié;  les  arlicles  5  et  H,  ce  (pril  faut  demander; 

les  articles  7  el  8,  pour  (jui  Ion  iloil  prier;  l'article  (),  quelle 
esl  la  formule  par  excellence  de  la  prière;  les  articles  10  et  1  1 , 

(juels  sont  ceux  qui  peuvent  prier;  les  arlicles  12,  i3,  1  '1,  com- 
ment il  faut  prier;  les  arlicles  ij  el  i(i,  refficacilé  de  la  prière; 

enfin,  l'article   17,  les  espèces  de  la  prière.  —  Pour  la  prière 
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elle-même  considérée  dans  sa  nature,  saint  Thomas  examine 

la  faculté  qui  la  produit,  la  fin  où  elle  tend,  la  vertu  dont  elle 

est  l'acte.  —  D'abord,  la  faculté  qui  la  produit.  C'est  l'objet  de 

l'article  premier. 

Article  Pkemier. 

Si  la  prière  est  un  acte  de  la  faculté  appétitive? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  la  prière  est  un  acte 

de  la  faculté  appétitive  ».  —  La  première  arguë  de  ce  qu'  «  il 

appartient  à  la  prière  d'être  exaucée.   Or,  c'est  le  désir  qui  est 
exaucé  ou  écouté  de  Dieu,  selon  cette  parole  du  psaume  (i\, 

V.  38)   :  Le  Seigneur  a  exaucé  le  désir  des  pauvres.   Donc  la 

prière  est  un  désir.  Et  puisque  le  désir  est  un  acte  de  la  vertu 

appétitive,  il  s'ensuit  que  la  prière  l'est  aussi  ».  —  La  seconde 
objection  cite  un  mot  de  «  saint  Denys  »,  qui  «  dit,  au  chapi- 

tre III  des  Noms  Divins  (de  S.  Th.,  leç.  i)  :  Avanl  toutes  choses, 

il  est  utile  de  commencer  par  la  prière,   comme  pour  nous  livrer 

et  nous  unir  nous-mêmes  à  Dieu.  Or,  l'union  à  Dieu  se  fait  par 

l'amour,  qui  appartient  à  la  puissance  appétitive.  Donc  l'orai- 
son appartient  à  la  puissance  appétitive  ».  —  La  troisième  ob- 

jection rappelle  qu'  «  Arislote,  au  livre  111  de  l'Ame  (ch.  vi, 
n.   I,  2;    de   S.  Th.,  leç.  11),  marque  deux  opérations  de  la 

partie  intellective  ;  dont  la  première  est  Vintelligence  de  l'indi- 
visible, et  par  laquelle  nous  percevons  au  sujet  de  chaque  chose 

ce  qu'elle  est  ;  la  seconde  est  la  composition  et  la  division,  qui 

nous  fait  percevoir  qu'une  chose  est  ou  n'est  pas.    A  ces  deux 

opérations  s'en  joint  une  troisième,  qui  est  l'acte  de  raisonner, 
allant  des  choses  connues  aux  choses  inconnues.  Or,  la  prière 

ne  se  ramène  à  aucune  de  ces  opérations.  Donc  elle  n'est  pas 
un  acte  de  la  vertu  intellective,  mais  de  la  vertu  appétitive  ». 

L'argument  sed  contra  apporte  l'autorité  de  «  saint  Isidore  », 
qui  ((  dit,  au  livre  des  Étymologies  (liv.  X,  lettre  0),  ({ue  prier  » 

ou  parler  (en  latin  orare)  «  est  la  même  chose  que  dire.  Or,  le 

fait  de  dire  ou  de  parler  appartient  à  l'intelligence  »  de  laquelle 
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émane  le  verbe  mental  ou  la  parole  intérieure.  «  Donc  la  prière  » 

ou  l'oraison,  ou  le  discours,  «  nest  pas  un  acte  de  la  vertu  ap- 
pétitive.  mais  de  la  vertu  intellectivc  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  répond  que  «  selon 
Classiodore  (sur  le  psaume  xxxviii,  v.  i3),  la  prière  est  ainsi 

appelée  comme  étant  la  raison  de  la  parole  »  (le  latin  a  ici  un  jeu 

de  mot  que  le  français  ne  saurait  rendre  ;  oratio  quasi  oris 

ratio).  D'autre  part,  la  raison  spéculative  cl  la  raison  pratique 
diffèrent  en  ceci,  que  la  raison  spéculative  ne  fait  que  perce- 

voir les  choses  ;  la  raison  pratique,  au  contraire,  non  seule- 

ment les  perçoit,  mais  aussi  les  cause.  Or.  c'est  d'une  double 

manière  qu'uno  chose  peut  être  cause  d'une  autre.  Première- 
ment, dune  manière  parfaite,  entraînant  la  nécessité  ;  et  ceci 

arrive  quand  l'effet  est  totalement  soumis  à  la  puissance  de  la 

cause.  Secondement,  d'une  manière  imparfaite,  ou  par  mode 

seulement  de  disposition  ;  savoir,  quand  reflet  n'est  pas  totale- 

ment soumis  à  la  puissance  de  la  cause.  Ainsi  donc  c'est  aussi 

d'une  double  manière  que  la  raison  est  cause  de  certaines  cho- 

ses. D'abord,  comme  imposant  la  nécessité  :  de  cette  manière, 
il  appartient  à  la  raison  de  commander,  non  seulement  aux 

puissances  inférieures  et  aux  membres  du  corps,  mais  même 

aux  hommes  qui  sont  soumis,  ce  qui  se  fait  par  le  mode  impéra- 

tif. D'une  autre  manière,  comme  induisant  et  en  (pieUpie  sorte 

disposant  :  de  celte  manière,  la  raison  demande  (ju'une  chose 

soit  faite  pai-  ceux  (jui  ne  lui  sont  pas  soumis,  (ju'il  s'agisse 

d'égaux  ou  (ju'il  s'agisse  de  supérieurs.  Kt,  précisément,  l'une 
vl  l'autre  de  ces  deux  choses,  savoir  :  commander  ou  demander 

el  j)riei-.  implicpicnl  une  certaine  ordination,  en  tant  (jue 

l'homme  dispose  ([u'une  chose  soit  faite  par  un  autre.  Il  s'en- 

suit qu'elles  apparti<Minenl  à  la  raison,  dont  le  propre  est  d'or- 
donner; et  voilà  pourquoi  Aristole  dit  au  livre  1  de  VÉlhuiue 

(cil.  xin,  n.  iT);  de  S.  Th.,  leç,  20),  que  la  raison  prie  (jnand  il 

s' açf if  de  choses  incillcarcs.  Or,  c'est  ainsi  que  maintenant  nous 

jiarlons  de  Vorfilio  selon  (|u'on  signifie  par  là  une  certaine  prière 
ou  demande:  auquel  sens  saint  Augustin  dit,  dans  le  livre  des 

f'aroles  du  Seigneur  (ou  plutôt  Uaban  \Iaur,  de  iinivers,  Vw  . 
^  1,  ch.  xiv),  que  la  prière  est  une  certaine  demande  ou  pétition  ; 



58  SOMME    THÉOLOGIQLE. 

et  saint  Jean  Damascène,  au  livre  III  {de  la  Foi  orlhodoxc, 

eh.  xxiv),  que  la  prière  est  la  pélUion  ou  la  demande  faite  à  Dieu 

des  choses  qin  conviennent .  Par  oià  l'on  voit  que  Voratio  dont  nous 
|)arlons  maintenant,  ou  la  prière,  est  un  acte  de  la  raison  ». 

Pour  mieux  saisir  les  diverses  acceptions  du  mol  latin  oratio 

que  nous  traduisons  ici  par  prière  et  qui  parfois  se  traduit  par 

discours,  ou  le  rapport  de  ces  diverses  acceptions  entre  elles, 

nous  reproduirons  les  explications  fort  intéressantes  données 

par  saint  Thomas  dans  son  Commentaire  sur  les  Sentences, 

liv.  lY,  dist.  i5,  q.  'i,  art.  i,  q'"  1 .  Il  débute,  là  aussi,  par  le 

mol  de  Gassiodore,  d'où  il  infère  tout  de  suite  que  «  le  mot 
oratio  {oris  ratio)  implique  dans  sa  structure  même  et  signifie 

l'expression  d'un  acte  de  la  raison  par  l'effet  ou  le  mouvement 
de  la  bouche  ou  des  lèvres  qui  forme  la  parole.  Or,  il  est  deux 

actes  qui  appartiennent  à  la  raison,  même  selon  quelle  est 

spéculative.  Le  premier  consiste  à  composer  et  à  diviser  ;  et 

cet  acte  de  la  raison  s'exprime  oralement  par  Voratio  qu'Aris- 
tote  décrit  au  livre  1  du  Perihernienias  ».  C'est  renonciation.  «  Le 

second  acte  de  la  raison  consiste  à  discourir  de  l'un  à  l'autre 
en  vue  de  la  connaissance;  dans  ce  sens,  le  syllogisme  est  une 

certaine  oratio.  Et  parce  que  les  discours  de  rhétorique  qu'on 
appelle  »  en  latin  «  conciones,  contiennent  des  argumentations 

faites  pour  persuader,  de  là  vient  qu'on  les  appelle  aussi  ora- 
tiones,  et  les  rhéteurs  ou  auteurs  de  ces  discours  sont  appelés 

orcdeurs.  De  même,  parce  que  ces  discours  (orationes) ,  surtout 

quant  au  genre  de  causes  qu'on  appelle  judiciaires,  sont  or- 
donnés à  faire  parvenir  au  juge  une  certaine  pétition,  ce  qui 

fait  que  dans  le  droit  on  donne  à  ces  appels  le  nom  de  pétitions 

ou  de  postulations,  à  cause  de  cela,  on  a,  dans  un  dernier 

sens,  transféré  le  mot  oratio  à  signifier  la  pétition  ou  la  de- 

mande que  l'on  adresse  à  Dieu  comme  au  juge  qui  s'occupe 
de  nos  actes  :  auquel  sens  saint  Damascène  définit  la  prière 

(oratio)  :  la  demande  faite  à  Dieu  des  choses  qui  conviennent .  C'est 
en  ce  sens  que  nous  parlons  ici  de  Voratio  »,  au  sens  de  la 

prière  ou  de  la  demande  adressée  par  l'homme  à  Dieu.  «  H 

s'ensuit  ({ue  la  prière  seia  l'acte  de  ce  à  quoi  appartient  la  de- 
mande. » 
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((  Or,  poursuit  saiut  Thomas,  il  faut  savoir,  à  ce  sujet,  que 

l'homme  diffère  des  autres  animaux,  en  ce  qui  est  de  la  partie 
affective  et  motrice,  sur  deux  points.  Premièrement,  quant  à 

la  chose  voulue  ou  désirée,  laquelle  est  déterminée  aux  autres 

animaux  par  la  nature,  mais  non  à  l'homme.  Secondement, 
quant  à  la  poursuite  de  la  chose  voulue  ou  désirée;  car  les  au- 

tres animaux  ont  des  moyens  déterminés  qui  vont  à  réaliser 

leurs  désirs,  en  telle  sorte  qu'à  peine  le  désir  est-il  en  eux. 

aussitôt  ils  appliquent  leurs  memhres  à  l'acte  qui  doit  le  satis- 

faire, à  moins  qu'un  ohstacle  violent  ne  les  empêche;  l'homme, 

au  contraire,  n'a  pas  de  moyens  déterminés.  Kt  voilà  pourquoi 
la  raison  doil  subvenir  à  l'homme  en  ces  deux  choses.  Par  la 

raison,  en  effet,  l'homme  cherche  le  bien  propre  et  déterminé 

qu'il  doil  vouloir  ou  désirer  ;  et  il  détermine  les  moyens  appro- 

priés en  vue  de  l'obtention  de  ce  bien,  quand  il  désire.  De  là 

vient  qu'en  nous  l'acte  de  la  raison  précède  et  suit  l'acte  de  la 
volonté.  11  précède,  trouvant,  par  le  conseil,  ce  que  la  xolonté 

doit  choisir.  Et  il  suit,  oidonnant.  par  le  commandement,  à 

chaque  intermédiaire,  ce  qui  doit  être  fait  pour  que  le  bien  choisi 

soit  obtenu.  Or,  les  intermédiaires  que  la  raison  applicjue,  jiar 

son  commandement,  à  la  poursuite  ou  à  l'obtention  du  bien 

désiré,  ne  sont  pas  seulement  les  facultés  de  l'àme  ou  les  mem- 
bres du  corps  ;  ce  sont  aussi  les  autres  hommes  au  dehors. 

Toutefois,  les  autres  hommes  au  dehors,  seraient-ils  même 

nos  amis,  ne  sont  pas  en  notre  pouvoir  comme  le  sont  les 

membres  du  corps  ou  les  facultés  de  l'àme.  C'est  pourtiuoi 

l'application  de  ceux  du  dehors  à  l'obtention  de  noire  désir, 

si.  parfois,  f>n  l'appelle  du  nom  de  commandement  ou  de  j)ré- 

ceple,  (|uand  il  s'agit  de  ceux  qui  sont  en  notre  pouvoir,  s'ap- 
pelle aussi  parfois  pétition  ou  demande,  quand  ils  ne  sont  pas 

en  notre  pouvoir  comme  nous  étant  soumis;  et  même  on  l'aii- 
pelle  du  nom  de  prière,  ([uand  ils  sont  au-dessus  de  nous.  De 
même  donc  (|ue  le  commandement  est  un  acte  de  la  raison,  de 

même  aussi  la  demande  ou  la  prière.  Il  suit  de  là  (pic  la  prière 

(oralio)  est  un  acte  de  la  raison  appli([uant  le  désir  de  la  volonté 

à  Celui  (jui  ne  nous  est  pas  soumis,  mais  qui  est  au-dessus  de 

nous,  savoir  Dieu  Lui-même.    Vussi  bien  la  délinition  de  saint 
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Jean  Damascèiic,  disant  que  la  prière  est  la  demiuiik  faite  à 

Dieu  des  choses  qui  conviennent  donne  excellemment  l'essence 
de  la  prière  ». 

Après  ces  explications  du  Commentaire  des  Sentences,  reve- 
nons au  texte  de  la  Somme. 

Vad  primum  explique  que  «  le  Seigneur  est  dit  exaucer  ou 

écouler  le  désir  des  pauvres  :  ou  hien  parce  ((ue  le  désir  est  la 

cause  de  la  demande  (|u'cst  la  prière,  la  prière  ou  la  demande 

étant,  en  cITct,  d'une  certaine  manière  l'interprète  du  désir;  ou 
bien  pour  montrer  la  rapidité  avec  laquelle  Dieu  exauce  la 

prière  :  en  ce  sens  qu'aussitôt  que  quelque  chose  est  dans  le 

désir  des  pauvres.  Dieu  l'exauce,  avant  même  qu'ils  ])résen- 

tent  leur  prière,  selon  cette  parole  d'isaïe,  ch.  lxv  (v.  •.^4)  '■  J^t 

il  y  aura  qu'avant  qu'ils  poussent  leur  clameur,  je  les  exaucerai  ». 

L'ad  secundum  rappelle  que  d  comme  il  a  été  dit  plus  haut 

(1  p.,  q.  82,  arl.  '\  ;  /"-•?'".  ((.  9,  art.  i,  ad  3"'"),  la  volonté  meut 

la  raison  à  sa  fin.  Il  suit  de  là  que  rien  n'empêche  que  sous  la 
motion  de  la  volonté  la  raison  tende  à  la  fin  de  la  charité,  qui 

est  l'union  à  Dieu.  Or,  c'est  d'une  double  manière  que  la  prière 

tend  à  Dieu,  comme  mue  par  la  volonté.  D'abord,  du  côté  de 

ce  qui  est  demandé  ;  car  c'est  cela  surtout  qui  doit  être  de- 
mandé dans  la  prière,  que  nous  soyons  unis  à  Dieu,  selon  cette 

parole  du  psaume  (xwi,  v.  4)  :  Je  ne  demande  quune  chose, 

mais  je  la  demande  instamment  :  c'est  que  j'habite  tous  les  jours 
de  ma  vie  dans  la  maison  du  Seigneur.  En  second  lieu,  du  côté 

de  celui  qui  demande,  et  qui  doit,  en  effet,  approcher  celui  à 

qui  il  demande  :  soit  par  le  lieu,  comme  lorsqu'il  s'agit  d'un 

homme;  soit  par  l'esprit,  comme  lorsqu'il  s'agit  de  Dieu.  Et 
voilà  pourquoi  il  est  dit  au  même  endroit  »  des  Noms  Divins 

que  citait  l'objection,  «  qu'alors  que  nous  prions  Dieu  nous 

sommes  près  de  fjù  par  notre  esprit  venu  en  sa  présence.  C'est 

aussi  en  ce  sens  que  saint  Jean  Damascène  dit  (à  l'endroit  cité 

dans  le  corps  de  l'article)  que  la  prière  est  l'ascension  de  l'intelli- 
gence vers  Dieu  ». 

La  doctrine  touchée  ])ai'  saint  Thomas  dans  cette  réponse  ad 
secundum  et  dans  Vad  primum  vise  les  rapports  de  la  volonté  et  de 

l'intelligence  dans  la  prière.  Nous  les  trouvons  admirablement 
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définis  dans  une  réponse  de  l'article  des  Sentences  que  nous 

avons  cité.  —  L'objection  troisième  disait  :  «  La  prière  exté- 

rieure insinue  le  désir  intérieur  de  celui  qui  prie.  D'autre  part, 
la  prière  intérieure  se  connaît  par  la  prière  extérieure.  Donc  la 

prière  intérieure  n'est  pas  autre  chose  que  le  désir  intérieur: 
et,  par  suite,  elle  appartient  à  la  partie  affective  ».  —  Saint 

Thomas,  se  référant  à  la  doctrine  exposée  dans  le  corps  d'arti- 
cle que  nous  avons  reproduit,  répond  :  «  Celui  qui  demande, 

soit  par  voie  de  commandement,  soit  par  voie  de  prière,  appelle 

quelque  chose  à  l'obtention  de  la  fin  ou  à  la  réalisation  de  ce 

qu'il  poursuit.  Or,  ceci  n'est  pas  le  fait  de  la  volonté;  car  la 

volonté  se  porte  simplement  et  d'une  façon  absolue  à  son  ob- 
jet qui  est  la  fin  ;  mais  cela  appartient  à  la  raison,  dont  le  pro- 

pre est  d'ordonner  une  chose  à  une  autre.  Et  voilà  pourquoi, 
dans  son  acception  propre,  le  commandement  est  un  acte  de 

la  raison.  Toutefois,  la  volonté  est  dite  commander,  dune  dou- 

ble manière,  ou  à  un  double  titre.  Premièrement,  par  mode 

d'interprétation  ou  d'équivalence.  Parce  que,  en  efl'et,  celui  qui 
commande,  par  son  commandement,  meut,  à  cause  de  cela 

l'acte  de  l'àme  que  le  mouvement  suit  aussitôt,  est  appelé  du 
nom  de  commandement;  et  comme  l'acte  de  la  faculté  appéti- 

tive.  quand  il  est  complet  »,  allant  jusqu'à  Vusus  (l'usage  ou 

l'application  à  l'acte),  «'  est  immédiatement  suivi  du  mouve- 
ment des  organes  corporels,  les  facultés  appétiti\es  sont  dites, 

pour  ce  motif,  commander  le  mouvement.  Dune  autre  manière, 

on  dit  que  la  volonté  commande,  en  tant  ({uc  le  principe  du 

commandement  est  dans  la  volonté.  Appeler,  en  effet,  quel- 

qu'un à  sa  fin  I)  poui-  réaliser  cette  lin,  «  ce  qui  est  le  propre 

du  commandement,  présuppose  le  désir  de  la  lin,  cl  c'en  est 
comme  la  poursuite.  De  là  vient  cpie  les  puissances,  ou  les  arts, 

ou  les  habitus  qui  portent  sur  la  fin  sont  dits  commander  à 

ceux  qui  portent  sur  les  choses  ordonnées  à  la  lin.  De  celte 

manière,  la  volonté,  qui  a  la  tin  j)our  objet,  est  dite  lomman- 

der,  en  tant  que  le  commandement,  qui  est  un  acte  de  la 

raison,  a  son  commencement  dans  la  volonté,  à  laquelle  appar- 

tient le  désir  de  la  fin  ».  —  Hien  de  plus  lumineux  que  celte 

explication.   Elle  confirme  cvcellemnicnl  ce  (jui  a  été  dit-plus 
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haut  sur  les  rapports  de  rintelligence  et  de  la  volonté,  au  sujet 

du  commandement  (/"-S"*,  q.  17,  art.  1),  et  au  sujet  de  la  loi 

(i''-2<'^  q.  90,  art.  1). 
Vad  tertium  fait  observer  que  «  ces  trois  actes  »  dont  parlait 

l'objection  «  appartiennent  à  la  raison  spéculative.  Or,  en  plus, 
il  appartient  à  la  raison  pratique  de  causer  quelque  chose  par 

mode  de  commandement  ou  par  mode  de  demande,  ainsi  qu'il 

a  été  dit  »  (au  corps  de  l'article). 

La  prière  est  essentiellement  un  acte  de  la  raison  pratique. 

Elle  implique,  en  efl'et,  une  disposition  ou  une  ordination  qui 
a  raison  de  cause,  amenant,  sous  forme  de  demande  qui  sup- 

plie, un  supérieur  à  soi,  à  faire  ce  que  le  sujet  désire.  —  Mais 

cet  acte-là,  surtout  pris  en  son  sens  le  plus  strict,  ou  selon 

qu'il  s'adresse  à  Dieu,  est-il  un  acte  faisable?  Peut-on  le  faire  ; 

ou  n'est-ce  pas  plutôt  une  chose  qui  répugne,  en  quelque  sorte, 

et  qui  suppose  en  soi  l'impossible,  soit  parce  qu'il  est  vain  et 

inutile,  soit  parce  qu'il  fait  injure  à  Dieu,  s'immisçant  indû- 

ment dans  ses  conseils  et  dans  son  action.  D'un  mot,  la  prière 
est-elle  chose  bonne  ;  ou  faut-il  la  rejeter  comme  chose  qui  ne 

convient  pas.  On  le  voit,  il  s'agit  ici  de  la  raison  même  de  la 

prière;  question  essentielle,  s'il  en  fut.  Saint  Thomas  va  la 

traiter  à  l'article  qui  suit. 

Article  II. 

S'il  est  à  propos  de  prier? 

Trois  objections  veulent  prouver  quil  n'est  pas  à  propos  ou 

(ju' «  il  ne  convient  pas  de  prier  ».  —  La  première  dit  que 
«  la  prière  semble  être  nécessaire  pour  que  nous  fassions  con- 

naître à  celui  que  nous  prions  ce  dont  nous  avons  besoin.  Or, 

comme  il  est  dit  en  saint  Mathieu,  cli.  vi  (v.  32),  Votre  Père 

sait  que  vous  ave:  besoin  de  ees  choses.  Donc  il  n'est  pas  à  pro- 
pos de  prier  Dieu  ».  —  La  .seconde  objection  remarque  que 

«  par  la  prière,  le  cœur  de  celui  ({uon  prie  est  amené  à  faire  ce 
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qu'on  lui  demande.  Or,  le  cœur  de  Dieu  est  immuable  et  in- 
flexible, selon  cette  parole  du  livre  I  des  Rois,  cli.  xv  (v.  29)  : 

Le  triomphateur  en  Israël  ne  pardonnera  pas,  Il  ne  se  repentira 

pas,  ni  ne  changera.  Donc  il  n'est  point  à  propos  que  nous 

priions  Dieu  ».  —  La  troisième  objection  fait  observer  qu' «  il 
est  plus  libéral  de  donner  à  qui  ne  demande  pas  que  de  don- 

ner à  qui  demande;  car,  au  témoignage  de  Sénèque  {Des  bien- 

faits, liv.  II,  eh.  i)  aucune  chose  n'est  achetée  plus  cher  que 

celle  qu'on  achète  par  des  prières  »,  et  ce  mot  de  Sénèque  nous 

exi)lique  pourquoi  l'orgueil  de  la  raison  a  tant  de  peine  à 

s'humilier  devant  Dieu  dans  la  prière,  u  Or,  poursuit  l'objec- 
tion, Dieu  est  libéral  au  plus  haut  point.  Donc  il  ne  semble 

pas  convenable  que  nous  priions  Dieu  w. 

L'argument  5erf  contra  est  le  mot  formel  de  Notre-Seigneur 
en  saint  Luc,  ch.  xviii  (v.  i),  où  «  il  est  dit  :  //  faut  toujours 

prier  et  ne  pas  se  lasser.  » 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  nous  avertit  qu'  «  il  y  eut 
une  triple  erreur  des  anciens  au  sujet  de  la  prière.  —  Quel- 

ques-uns dirent  que  les  choses  humaines  ne  sont  point  régies 

par  la  Providence  divine.  D'où  il  suit  qu'il  est  vain  de  prier, 

et,  d'une  façon  générale,  de  rendre  à  Dieu  un  culte.  De  ceux-là 
il  est  dit,  dans  Malachie.  ch.  ni  (v.  l'i)  :  \ous  avez  dit  :  rtnn 

est  celui  qui  sert  Dieu.  —  Une  seconde  opinion  fut  celle  de  ceux 
qui  disaient  que  tout,  même  dans  les  choses  humaines,  arrive 

nécessairement,  soit  en  raison  de  l'immutabilité  de  la  Provi- 

dence divine,  soit  par  l'action  nécessitante  des  étoiles,  soit  en 
raison  de  la  connexion  des  causes.  Et  selon  eux,  aussi,  est  ex- 

clue l'utilité  de  la  prière.  —  Enfin,  une  troisième  opinion  fut 
celle  de  ceux  qui  disaient  bien  (jue  les  choses  humaines  sont  ré- 

gies parla  Providence  divine,  et  que  les  choses  humaines  n'arri- 
vent pas  nécessairement,  mais  qui  disaient  aussi  qucla  disposi- 

tionde  laProvidencedivinc  estvariableel(iu'elle  estchangée  par 
les  prières  et  les  autres  choses  qui  touciient  au  culte  de  Dieu.  — 
Toutes  ces  erreurs,  déclare  saint  Thomas,  ont  été  réfutées  dans  la 

Première  Partie  (q.  22,  art.  2,  ̂1;  q.  23,  art.  8;  q.  iiJ,  art. G; 

(|.  ii(),  art.  ,')  .  Et  il  faut  donc  en  telle  manière  amener  l'utilité 

de  la  prière  (juc,  d'une  part,  nous  n'imposions  pas  la  nécesj<îlé 
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aux  choses  liumaines  soumises  à  la  Providence  divine,  et  que, 

d'autre  part,  nous  n'estimions  point  que  la  disposition  divine 
est  muable. 

«  A  cet  effet,  il  faut  considérer  que  pur  la  divine  Providence 

est  disposé  »  ou  déterminé  «  non  pas  seulement  quels  eflets 

doivent  se  produire,  mais  aussi  de  quelles  causes  et  dans  quel 

ordre.  Or,  parmi  les  autres  causes,  sont  aussi  causes  de  cer- 

taines choses  les  actes  humains.  D'où  il  suit  qu'il  faudra  que 
les  hommes  produisent  certains  actes,  non  point  pour  chan- 

ger, par  ces  actes,  la  disposition  divine,  mais  pour  accomplir, 

par  eux,  certains  effets,  selon  l'ordre  fixé  par  Dieu.  Et  la  même 
chose  vaut  pour  les  causes  naturelles.  Et  pareillement  aussi 

pour  la  prière.  Si  nous  prions,  en  effet,  ce  n'est  point  pour 
changer  la  disposition  divine,  mais  pour  obtenir  ce  que  Dieu 

a  disposé  devoir  être  rempli  par  les  prières  des  saints;  c'est- 
à-dire  afin  que  les  hommes,  en  demandant ,  méritent  de  recevoir 

ce  que  le  Dieu  Tout-Puissanl  a  disposé,  avant  tous  les  siècles,  de 
leur  donner,  comme  le  dit  saint  Grégoire,  au  livre  ôes  Dialogues 

(liv.  I,  ch.  vnr)  ».  —  On  voit  par  là  comment  croule  la  plus 

grande  des  ditïicultés  qu'on  fait  contre  la  prière.  Il  est  inutile 

de  prier,  disent  tant  d'esprits  inconsidérés,  parce  que  Dieu  a 

déjà  déterminé  ce  qui  doit  être  ;  et  notre  prière  n'y  changera 
rien.  Sans  doute;  mais  votre  prière  rentre  précisément  dans 

l'ordre  de  la  détermination  divine  par  rapport  à  l'obtention  de 
tel  effet.  Si  donc  vous  voulez  que  cet  effet  se  produise,  assu- 

rez-en l'obtention  en  priant;  ou,  du  moins,  ne  compromettez 

pas  cette  obtention  en  vous  abstenant  de  prier.  C'est  le  bon 
sens  même, 

Vad  primun)  fait  observer  qu"  «  il  n'est  point  nécessaire  que 
nous  adressions  à  Dieu  nos  prières  pour  que  nous  lui  mani- 

festions nos  besoins  ou  nos  désirs  ;  mais  pour  que  nous-mêmes 

nous  considérions  qu'en  ces  choses-là  nous  devons  recourir 
au  secours  divin  ». 

Vad  secundum  rappelle  que  «  comme  il  a  été  dit  (au  corps 

de  l'article),  notre  prière  n'est  pas  ordonnée  à  changer  la  dis- 
position divine,  mais  à  ce  que  nous  obtenions  par  nos  prières 

ce  que  Dieu  a  disposé  »  devoir  être  obtenu  par  elles. 
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L'ad  terliam  déclare  que  «  Dieu  nous  accorde,  en  vertu  de  sa 
libéralité,  beaucoup  de  choses  que  nous  ne  lui  avons  pas  de- 

mandées ».  Et  II  pourrait,  sans  doute,  nous  accorder  de  même 

toutes  choses.  «  Mais  sll  veut  que  certaines  choses  nous  soient 

accordées  à  notre  demande,  c'est  pour  notre  utilité,  afin  que 
nous  prenions  confiance  de  recourir  à  Lui  et  que  nous  le  re- 

connaissions pour  l'Auteur  de  nos  biens.  Ce  qui  a  fait  dire  à 
saint  Jean  Clirysostome  :  Considère  quel  bonheur  Vest  concédé 

et  quelle  gloire  Vest  attribuée  :  converser  avec  Dieu  par  tes  prières, 

avoir  des  colloques  avec  le  Christ,  désirer  ce  que  tu  veux,  deman- 

der ce  que  tu  désires  ».  —  Cette  admirable  réponse  de  saint 
Thomas,  qui  est  le  pendant  de  la  raison  foncière  donnée  par  le 

saint  Docteur  à  l'article  7  de  la  question  81,  nous  marque 
comment  c'est  toujours  dans  un  dessein  d'infinie  miséricorde, 
et  pour  notre  bien  à  nous,  que  Dieu  nous  a  fait  une  loi  de  le 

prier  ou  de  lui  rendre  le  culte  qu'il  veut  de  nous.  Ce  n'est 

point  pour  Lui  qu'il  l'exige;  11  n'en  a  aucun  besoin.  C'est 
pour  nous  et  afin  que  nous  trouvions  notre  propre  perfection 

dans  l'accomplissement  de  ces  actes. 

Prier,  ou  amener  Dieu,  sous  forme  de  demande  qui  supplie, 

à  faire  ce  que  nous  souhaitons,  non  seulement  n'est  pas  chose 

impossible  ou  qui  répugne,  mais  c'est  chose  souverainement 
convenable  et  qui  est  en  parfaite  harmonie  avec  notre  nature. 

Étant,  en  effet,  des  êtres  raisonnables  et  conscients,  nous  avons 

besoin,  au  plus  haut  point,  de  prendre  conscience  de  ce  qu'est 
Dieu  et  de  ce  que  nous  sommes.  Or,  nous  ne  sommes  que 
misère  et  Lui  est  la  source  de  tout  bien.  Plus  donc  nous  aurons 

conscience  de  notre  misère  jusque  dans  le  détail  de  ses  besoins, 

et  que  c'est  de  Dieu  seul  que  nous  viennent  les  biens  capables 

d'y  remédier,  plus  nous  serons  ce  que  nous  devons  être,  c'est- 

à-dire  ce  que  notre  nature  requiert.  Et  l'acte  de  la  prière  est 

précisément  cela  même.  Il  est  d'autant  plus  parfait  qu'il  nous 
fait  davantage  prendre  conscience  de  notre  misère  et  de  la 

bonté  de  Dieu  y  remédiant.  Aussi  bien  est-ce  poui-  cela  que 
Dieu,  dans  sa  miséricorde,  a  voulu  que  nous  priions,  détermi- 

nant que  certaines  choses  ne  nous  seraient  accordées  qu'à' la 
Xll.  —  La  Religion.  5 
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demande  que  nous  lui  en  ferions.  Si  bien  que  plus  notre  vie 
sera  une  vie  de  prière,  plus  nous  nous  donnerons  à  nous-mêmes 

le  témoigna'^e  ou  la  preuve  de  la  miséricorde  de  Dieu  à  notre 

endroit  telle  qu'il  a  daigné  la  régler  dans  ses  conseils  éternels. 

—  Cet  acte  de  la  prière  s'adressanl  ainsi  à  Dieu,  quel  est-il 

dans  l'ordre  des  actes  bons,  ou  à  quelle  Aertu  appartient-il? 
Est-ce  un  acte  de  la  vertu  de  religion?  C'est  ce  qu'il  nous  faut 

maintenant  considérer;  et  tel  est  l'objet  de  l'article  qui  suit. 

Article  III. 

Si  la  prière  est  un  acte  de  la  religion? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  o  la  prière  n'est  pas 
un  acte  de  la  religion  ».  —  La  première  dit  «  que  la  religion, 

parce  qu'elle  est  une  partie  de  la  justice,  se  trouve  dans  la  vo- 
lonté comme  dans  son  sujet.  Or,  la  prière  appartient  à  la 

partie  intellective,  selon  qu'on  le  voit  par  ce  qui  a  été  dit  plus 
haut  (art.  2).  Donc  la  prière  ne  semble  pas  être  un  acte  de  la 

religion,  mais  plutôt  du  don  de  l'intelligence  qui  fait  que  l'es- 
prit monte  vers  Dieu  ».  —  La  seconde  objection  fait  observer 

que  «  l'acte  de  la  latrie  »  ou  de  la  religion  «  tombe  sous  la 
nécessité  du  précepte.  Or,  la  prière  ne  semble  pas  tomber  sous 

la  nécessité  du  précepte,  mais  procéder  plutôt  de  la  seule  vo- 

lonté, puisqu'elle  n'est  pas  autre  chose  que  la  demande  des 

choses  que  l'on  veut.  Donc  la  prière  ne  semble  pas  être  un 

acte  de  la  religion  ».  —  La  troisième  objection  déclare  qu'  «  il 

semble  appartenir  à  la  religion  que  l' homme  apporte  à  la  na- 
ture divine  le  culte  et  les  cérémonies  »  qu  on  lui  doit  (cf.  Cicéron, 

Rhétorique,  livre  II,  ch.  lui).  «  Or,  la  prière  ne  semble  pas  ap- 

porter à  Dieu  quelque  chose,  mais  plutôt  lui  demander  quel- 

que chose  qu'on  veut  obtenir  de  Lui.  Donc  la  prière  n'est  pas 
un  acte  de  la  religion  ». 

L'argument  sed  contra  en  appelle  à  ce  qu'  «  il  est  dit,  dans  le 

psaume  (cxl,  v.  2)  :  Que  ma  prière  monte  comme  l'encens  en  votre 
présence;  sur  ([uoi  la  glose  dit  que  comme  symbole  de  la  prière, 
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dans  r  ancienne  loi,  F  encens  était  dit  offert  à  Dieu  en  odeur  de 

suavité.  Or,  ceci  apparlienl  à  la  leligion.  Donc  la  prière  esl  un 

acte  de  la  religion  ». 

.\u  corps  de  larticle,  saint  Thomas  répond  que  «  comme  il 

a  été  dit  plus  haut  (q.  8i,  art.  -2,  '»),  à  la  religion  appartient 
proprement  de  rendre  à  Dieu  la  révérence  ou  le  respect  et 

l'honneur  >;  qui  lui  sont  dus.  «  Il  suit  de  là  que  toutes  les  choses 
par  lesquelles  on  rend  à  Dieu  cette  révérence  appartiennent  à  la 

religion.  D'autre  part,  l'homme,  pai-  la  prière,  rend  à  Dieu  cette 

révérence,  pour  autant  qu'il  se  soumet  à  Lui  et  qu'il  confesse, 

en  priant,  qu'il  a  hesoin  de  Lui  comme  de  l'Auteur  de  ses 
biens.  Il  est  donc  manifeste  que  la  prière  est  proprement  un 

acte  de  la  religion  ». 

Vad  primuni  rappelle  que  «  la  volonté  meut  les  autres  puis- 
sances à  ce  qui  est  sa  fin,  comme  il  a  été  dit  plus  haut  (q.  82, 

art.  i,  ad  i""").  Et,  par  suite,  la  religion,  qui  esl  dans  la  vo- 
lonté, ordonne  les  actes  des  autres  puissances  à  la  révérence  » 

ou  au  respect  et  à  l'honneur  «  de  Dieu.  Or,  parmi  les  autres 

puissances  de  l'àme,  l'intelligence  est  la  plus  haute  et  la  plus 

rapprochée  de  la  volonté.  Il  s'ensuit  qu'après  la  dévotion,  qui 
appartient  à  la  volonté  elle-même,  la  prière,  qui  appartient  à 
la  partie  intellective,  est  la  première  et  la  principale,  parmi  les 

actes  de  la  religion,  étant  ce  par  quoi  la  religion  meut  l'intel- 

ligence de  l'homme  vers  Dieu  ». 
Cette  lumineuse  doctrine  esl  exposée  en  termes  très  précis  et 

très  nets  par  saint  Thomas  dans  le  Commentaire  des  Sentences, 

livre  IV,  dist.  1."),  ([.  '1,  art.  1,  7''  i*.  «  La  prière,  dit-il,  est  un 

cerlain'acte.  Or,  nous  disons  d'un  acte  doimé  ([iiil  est  acte  de 
vertu,  si,  dans  sa  raison,  il  enferme  (juelque  chose  qui  appar- 

tienne à  l'ordre  do  la  vertu,  quand  bien  même  il  ne  renferme- 
rait pas,  dans  celte  raison,  tout  ce  qui  est  recjuis  pour  la 

vertu  ;  et  alors,  il  faut  qu'on  assigne  cet  acte  à  la  vertu  (pii  a 

pour  elle  la  condition  qui  rattache  l'acte  à  l'ordre  de  vertu.  D'au- 
tre part,  la  prière  nimpli([uc  pas  une  raison  de  vertu  en  raison 

du  genre  aucpiel  elle  appartient,  et  qui  esl  la  demande,  mais 

elle  désigne  simplement  l'acte  de  la  puissance,  non  revêtu  de 
quelque  circonstance  qui  le  rende  bon  ou  mauvais.  Il  esl  Siai 
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que  saint  Jean  Damascène  ajoute  deux  din'érences,  qui  mar- 
quent déjà  Tordre  de  la  vertu,  disant  que  la  prière  est  la  de- 

mande faite  à  Dieu  des  choses  qui  conviennent  ;  car  ceci  est  de- 

mander ce  qu'il  faut  et  à  qui  il  faut.  Seulement,  lune  de  ces 
deux  condilioîis,  demander  cr  7»/  convient,  ne  complète  pas  la 

raison  ou  l'essence  de  la  prière.  Si,  en  ('fTel,  nous  demandons 

à  l'homme  les  choses  qui  conviennent,  cette  demande  n'est 
pas  une  prière  >>,  au  sens  où  nous  en  parlons.  «  De  plus,  cette 

condition  nest  pas  de  l'essence  de  la  prière;  car  si  quelqu'un 
demande  à  Dieu  ce  qui  ne  convient  pas,  il  prie,  bien  que  sa 

prière  soit  une  prière  charnelle  ;  et,  par  suite,  cette  condition 

appartient  plutôt  à  la  raison  de  bonté  dans  la  prière  qu'à  sa 
raison  spécifique  de  prière.  Il  demeure  donc  que  la  prière  tire 

de  là  sou  espèce  et  par  là  se  rattache  à  la  vertu,  (qu'elle  est  une 
demande /«<7e  à  Dieu.  Et  parce  que  la  demande  ou  la  supplica- 

tion qui  se  fait  à  un  supérieur  porte  avec  elle  la  révérence  ou 

le  respect  dont  elle  s'efforce  d'obtenir  ce  qu'elle  souhaite,  il 

s'ensuit  que  la  prière  tire  de  là  son  efficacité  pour  obtenir  ce 

qui  est  l'objet  de  la  prière,  qu'elle  témoigne  à  Dieu  la.  révérence 
et  le  respect.  Puis  donc  que  témoigner  ou  rendre  à  Dieu  le  res- 

pect et  la  révérence  qu'on  lui  doit  est  acte  de  la  vertu  de  latrie 

ou  de  religion,  il  s'ensuit  que  la  prière  est,  au  sens  élicitif,  un 

acte  de  cette  vertu.  —  Et  il  n'empêche,  poursuit  saint  Thomas, 
que  cette  vertu  soit  dans  la  volonté,  non  dans  la  raison  dont 

la  prière  est  l'acte,  parce  que  la  justice,  dont  la  vertu  de  latrie 
ou  de  religion  est  une  partie,  use  matériellement  des  actes  de 

toutes  les  puissances,  pour  rendre,  par  eux,  à  chacun  ce  qui 

lui  est  dû  :  c'est  ainsi  qu'elle  réprime  l'acte  de  l'appétit  concu- 

piscible  pour  que  l'homme  ne  commette  pas  d'adultère,  et 

l'acte  de  l'appétit  irascible,  pour  que  l'homme  ne  tue  pas  ;  et, 

pareillement,  elle  use  de  l'acte  de  la  raison  pour  rendre  à  Dieu, 
par  cet  acte,  la  révérence  ou  le  respect  qui  lui  sont  dus  ».  — 
Nous  trouvons,  dans  ces  paroles,  expressément  formulé  par 

saint  Thomas,  le  point  de  doctrine  si  intéressant  que  nous 

avions  emprunté,  plus  haut,  à  Cajétan,  dans  son  commentaire 

de  l'article  fi  de  la  ([uestion  8i. 
Dans  ce  même  article  des  Sentences,  nous  trouvons,  en  ré- 
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ponse  à  lobjcction  deuxième,  la  solution  du  point  que  tou- 

chait ici  saint  Thomas  à  la  fin  de  l'objection  première,  où  la 
prière  semblait  devoir  être  revendiquée  pour  le  don  de  lintel- 

lif?ence,  parce  qu'elle  est  une  ascension  de  l'infelligence  vers 
Dieu.  —  «  L'ascension  de  lintelligence  vers  Dieu,  répond  saint 

Thomas,  à  Veut  secunfhim  de  l'article  des  Sentences,  est  double. 

L'une,  qui  monte  vers  Dieu  pour  le  connaître;  et  cette  ascen- 

sion appartient  au  don  d'intelligence.  L'autre  monte  vers  Dieu 
pour  chercher  en  Lui  du  secours,  comme  il  est  dit  au  psaume 

(cxxii,  V.  I)  :  J'ai  élevr  mes  yeux  vers  vous  qui  habitez  au  ciel. 

Et  cette  ascension  est  celle  de  la  prière.  Il  ne  s'ensuit  donc 

pas  que  la  prière  soit  l'acte  du  don  d'intelligence;  mais  elle 
peut  le  présupposer,  comme  la  seconde  ascension  présuppose 

la  première  ». 

Lne  autre  réponse  de  ce  même  article  des  Sentences  vaut 

d'être  citée   ici;    car  elle   complète  excellemment  toute  cette 

admirable  doctritjc.  en  uième  temps  qu'elle  nous  montre,  for- 
mulée par  saint  Thomas,  la  théorie  lumineuse  de  ce  (jue  nous 

appelons  aujourd'hui   l'oraison.  —  L'objection  était  que  «  la 
prière  est  une  partie  de  la  contemplation.  Or,  la  contempla- 

tion appartient  à  la  sagesse;  car,  par  elle,  est  perfectionnée  la 

partie  supérieure  de  la  raison  qui  porte  sur  la  contemplation 

des  choses  éternelles.  Donc  la  prière  est  l'acte  de  la  sagesse  » 

qui  est  un  don;  et,  par  suite,  elle  n'est  pas  l'acte  de  la  vertu 
de  religion.  —  Saint  Thomas  répond  {ad  primuin)  :  «  La  con- 

templation se  prend  quelquefois  au  sens  strict  pour  l'acte  de 

l'intelligence  méditant  sur  les  choses  divines;  et,  en  ce  sens, 
elle  est  acte  de  la  sagesse.  Dune  autre  manière,  elle  se  j)rend, 

dans   un    sens  général,   pour   tout   acte   par   lequel    l'homme, 
séparé  des  affaires  extérieures,   va(iue   à  Dieu  seul.   Et  ceci  se 

produit   d'une   double    manière   :    soit  en    tant   que    l'homme 
écoute  Dieu  qui  parle  dans  les  Écritures  :  ce  qui  se  fait  par  la 

lecture;  soit  en  tant  qu'il  parle  à  Dieu  :   ce  qui  se  fait  par  la 

prière.  Or,  la  méditation  se  réfèie  à  l'une  et  à  l'autre,  comme 
une  sorte  de  milieu,  entre  les  deux  :  car,  de  ce  que  Dieu  nous 

parle  dans  les   Écritures,   la  méditation   fait  que  par  lintelU- 

gence  et  le  cœur  nous  sommes  présentés  à  Lui  ;  et  ainsi  pré- 
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sentes  à  Lui,  ou  l'ayant  présent,  nous  pouvons  lui  parler  dans 
la  prière.  Aussi  bien,  déclare  saint  Thomas,  Hugues  de  Saint- 

Victor  (à  qui  se  référait  l'objection)  assigne  trois  parties  de  la 
contemplation  :  la  ])remière,  qui  est  la  lecture;  la  seconde, 

qui  est  la  méditation;  et  la  troisième,  qui  est  la  prière.  M  il 

ne  suit  de  là  (jue  la  prière  doive  être  l'acte  de  la  sagesse  comme 

produit  [)ar  elle  à  titre  d'acte  élicite,  quoique  la  sagesse  par 
la  méditation  prépare  la  voie  à  la  prière  ».  —  Cette  réi)onse, 

lumineuse  e^  exquise,  nous  donne,  comme  nous  l'avons  déjà 

dit,  la  vraie  nature  de  l'oraison  et  sa  méthode  parfaite.  L'orai- 
son est  un  acte  complexe  et  multiple,  par  lequel  séparés  des 

choses  extérieures,  en  tant  qu'elles  sont  de  nature  à  nous  dis- 
traire et  à  nous  absorber,  nous  vaquons  à  Dieu  seul  :  actus 

quo  quis  a  negotiis  exterioribus  sequestratas  soli  Deo  vdcat.  Elle 

comprend  essentiellement  trois  sortes  d'actes  ordonnés  entre 
eux.  Le  premier  consiste  à  écouter  Dieu  qui  nous  parle  dans 

les  Écritures  ;  c'est  l'acte  de  la  lecture  :  homo  Dcum  loquentem 
in  Script ui'is  audit:  quod  fit  per  lectionem.  Le  second  consiste  à 

nous  tenir  par  l'intelligence  et  le  cœur  en  présence  de  Dieu 
qui  nous  parle  ainsi  et  que  nous  entendons  nous  parler  en 

lisant  son  Écriture;  c'est  la  méditation  où  l'àme  savoure  la 
parole  de  Dieu  tombant  pour  ainsi  dire  de  ses  lèvres  divines 

devant  elle  :  ex  hoc  quod  nabis  loqiiitnr  in  Scripturis,  ei  per  medi- 
tationem  intellectu  et  ajfecfa  prœsentamur.  Puis,  cl  enfin,  ainsi 

en  présence  de  Dieu,  nous  pouvons  lui  parler  par  le  dernier 

acte  de  l'oraison,  qui  est,  précisément,  la  prière  :  et  sic  ei  prœ- 
sentati  vel  prsesenfeni  eiini  habentes,  ei  loqui  possumiis  per  oratio- 

nem.  —  On  voit,  par  cette  admirable  réponse,  que  la  matière 

par  excellence  de  l'oraison,  ou  le  livre  par  excellence  qui  doit 

l'occuper  n'est  pas  autre  que  le  livre  où  Dieu  nous  parle  Lui- 

même  directement,  savoir  l'Écriture  sainte.  Il  l'était  pour  les 
Pères  et  les  Docteurs.  Et  voilà  pourquoi  ils  ont  été  si  grands 

dans  la  vie  de  contemplation  ou  d'oraison. 
La  troisième  objection  du  même  article  des  Sentences  arguait 

d'un  texte  de  saint  Grégoire  pour  prouver  ({ue  la  prière  est 
un  acte  du  don  de  science.  <(  Saint  Grégoire  dit,  en  effet  (dans 

ses  Morales,   liv.  XXXlll,  cli.  xxi),  que  prier  consiste  à  faire 
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entendre  des  gémissements  pleins  d'amertume  sous  le  coup  de  la 
componction.  Or,  gémir  est  un  acte  du  don  de  science  ;  car  la 

troisième  béatitude,  où  il  est  dit  :  Bienheureux  ceux  qui  pleu- 
rent, se  ramène  au  don  de  science.  Donc  la  prière  est  un  acte 

de  don  ),  non  un  acte  de  la  vertu  de  religion.  —  Voici  la 

réponse  délicieuse  de  saint  Thomas  :  «  Les  gémissements  ou 

les  pleurs  ne  sont  point  la  prière  dans  son  essence  ;  mais  ils 

sont  comme  le  fondement  de  la  prière.  Il  semble,  en  eflct,  que 

la  demande  est  superflue,  s'il  n'y  a  pas  la  nécessité  ou  le  besoin. 
Et  voilà  pourquoi  la  reconnaissance  de  sa  misère  qui  fait  que 

l'homme  se  voit  dans  le  besoin,  sans  pouvoir  y  subvenir  lui- 
même,  celte  reconnaissance,  qui  cause  les  gémissements  de 

rame,  est  réputée  comme  prière  par  Dieu  ;  ce  qui  a  fait  dire 

à  saint  Augustin  (ép.  CXXI,  ch.  x)  que  la  grande  affaire  de  la 

prière  se  traite  plus  par  les  gémissements  que  par  les  paroles, 

plus  par  les  larmes  que  par  les  discours  ». 

Enfin,  des  arguments  en  sens  contraire  voulaient  prouver, 

dans  ce  même  article  des  Sentences,  que  la  prière  est  sans 

doute  un  acte  de  vertu  et  non  pas  de  don,  mais  un  acte  des 

vertus  que  sont  la  foi,  l'espérance  et  la  charité.  —  Saint  Tho- 

mas répond  que  «  la  foi,  l'espérance  et  la  charité  sont  présup- 

posées à  la  vertu  de  latrie  ou  de  religion  ;  et  c'est  en  ce  sens 

que  l'acte  de  la  prière  leur  est  attribué.  D'ailleurs,  même  avec 
hi  prière  considérée  selon  la  raison  de  son  espèce  propre,  ces 

vertus  de  foi,  d'espérance  et  de  charité,  ont  un  certain  rapport 
de  convenance  ou  d'harmonie  et  sont  préalablement  exigées  par 
son  acte.  La  demande,  en  effet,  serait  vainement  adressée  à  (|uol- 

(luun.  si  l'on  ne  croyait  qu'il  peut  accorder  la  chose  deman- 

dée, et  ̂ i  l'on  n'espérait  qu'il  veut  l'accorder;  et  elle  serait 

présomptueuse,  si  elle  n'était  adressée  à  quelqu'un  qui  est 

dune  certaine  manière  uni  à  celui  (jui  l'adresse  :  or,  l'union, 

c'est  la  charité  qui  la  fait  ». 
Revenons  maintenant  au  texte  de  la  Somme,  où  nous  avons 

encore  à  lire  deux  réponses  de  saint  Thomas. 

Lad  secundum  déclare  que  «  non  pas  seulement  de  deman- 

der ce  que  nous  désirons,  mais  même  de  désirer  ce  qui  con- 

vient, tombe  sous  le  précepte.  Seulement,  ce  qui  est  désirer 
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tombe  sous  le  précepte  de  la  charité  ;  et  ce  qui  est  demander, 

sous  le  précepte  de  la  religion  :  lequel  précepte  est  marqué  en 

saint  Matthieu,  ch.  vu  (v.  7;  cf.  S.  Jean,  ch.  xvi,  v.  2/»),  où  il 

est  dit  :  Demandez  et  vous  recevrez  ».  —  Nous  voyons,  par 

cette  réponse,  qu'il  y  a  une  différence  essentielle  entre  l'acte 

qui  est  désirer  et  l'acte  qui  est  prier,  bien  que  le  second  sup- 
pose le  premier.  Désirer  est  un  acte  de  la  partie  affective,  et, 

dans  l'ordre  surnaturel  de  la  fin  dernière,  appartient  à  la 
charité.  Prier  est  un  acte  de  la  raison,  sous  la  motion  de  la 

volonté,  et  appartient  à  la  vertu  de  religion.  Aussi  bien,  comme 

nous  l'a  dit  saint  Thomas,  l'obligation  respective  qui  les  atteint 

s'explique  par  un  double  précepte  :  l'un,  visant  la  charité;  et 
l'autre,  la  religion. 

L'ad  terlium  explique  qu'  «  en  priant,  l'homme  livre  à  Dieu 

son  esprit,  qu'il  lui  soumet  et  lui  présente  en  quelque  sorte 

dans  un  mouvement  révérentiel;  comme  on  le  voit  par  l'auto- 
rité de  saint  Denys  précédemment  citée  (art.  i,  arg.  2).  Aussi 

bien,  de  même  que  l'esprit  de  l'homme  l'emporte  sur  son 
extérieur  ou  ses  membres  corporels  ou  sur  les  choses  exté- 

rieures qui  sont  appliquées  au  service  de  Dieu,  de  même 

aussi  la  prière  l'emporte  sur  les  autres  actes  de  la  religion  ». 

La  prière  est  un  acte  de  la  vertu  de  religion.  Elle  relève,  en 

efl'et,  essentiellement,  du  culte  que  nous  devons  à  Dieu.  Car 
étant  une  demande  faite  à  Dieu  sous  sa  raison  d'auteur  de  tous 

nos  biens,  elle  constitue  une  protestation,  par  l'acte  même  de 

l'intelligence,  de  notre  sujétion  et  de  notre  dépendance  à  son 

endroit.  —  Mais  n'est-ce  donc  qu'à  Dieu  que  nous  pouvons 

adresser  notre  prière,  puisqu'aussi  bien  ce  n'est  qu'à  Lui  que 

la  religion  s'adresse.  C'est  ce  qu'il  nous  faut  maintenant  con- 

sidérer; et  tel  est  l'objet  de  l'article  qui  suit. 
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Article  IV. 

Si  Dieu  seul  doit  être  prié? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  Dieu  seul  doit  être 

prié  ».  —  La  première  arguë  de  cela  même  que  nous  venons 
de  souligner,  savoir  que  «  la  prière  est  un  acte  de  la  religion, 

ainsi  qu'il  a  été  dit  (art.  préc).  Or,  Dieu  seul  doit  être  l'objet 
du  culte  de  la  religion.  Donc  Lui  seul  doit  être  prié  ».  —  La 

seconde  objection  déclare  que  «  c'est  en  vain  qu'on  adresse  des 

prières  à  celui  qui  ne  les  connaît  point.  Or,  il  n'appartient 

qu'à  Dieu  de  connaître  les  prières  :  soit  parce  que  le  plus 
souvent  la  prière  se  fait  plutôt  par  un  acte  intérieur,  que  Dieu 

seul  connaît,  que  par  la  parole,  selon  ce  mot  de  l'Apôtre  dans 
la  première  épîlre  aux  Corinthiens,  ch.  xiv  (v,  i5)  :  Je  prierai 

par  r esprit,  je  prierai  aussi  par  l'âme:  soit  encore  parce  que 
comme  le  dit  saint  Augustin  au  livre  du  Soin  à  avoir  pour  les 

morts  (ch.  xiii),  les  morts  ne  savent  point,  même  les  saints,  ce 

que  font  les  vivants,  même  leurs  propres  enfants.  Donc  la  prière 

ne  doit  être  adressée  qu'à  Dieu  ».  —  La  troisième  objection  dit 

que  «  si  nous  adressons  à  quelques  saints  notre  prière,  ce  n'est 

qu'en  tant  qu'ils  sont  unis  à  Dieu.  Or,  il  en  est  qui  vivent 
encore  en  ce  monde,  ou  qui  se  trouvent  dans  le  purgatoire, 

et  qui  sont  très  unis  à  Dieu  par  la  grâce.  Et  cependant  on  ne 

leur  adresse  point  des  prières.  Donc  nous  ne  devons  pas 

davantage  adresser  notre  prière  aux  saints  qui  sont  dans  le 
Paradis  ». 

L'argument  sed  contra  cite  le  mol  que  nous  lisons  dans  le 

livre  de  Job,  ch.  v  (v.  i)  :  Appelle,  s'il  est  quelijunn  (/ni  le  ré- 

ponde; tourne-toi  vers  l'un  des  saints  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  précise  que  «  la  prière 

est  adressée  à  quelqu'un  d'une  double  manière  :  ou  comme 
devant  être  accordée  par  lui;  ou  comme  devant  être  obtenue 

par  lui.  De  la  première  manière,  nous  adressons  nos  prières 

à  Dieu  seul.  C'est  qu'en  cflet  toutes  nos  prières  doivent  être 
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ordonnées  à  obtenir  la  grâce  et  la  gloire  que  Dieu  seul  donne, 

selon  cette  parole  du  psaume  (lxxxiii,  v.  12)  :  La  grâce  et  In 

gloire,  c'esl  le  Seigneur  qui  les  donnera.  Mais,  de  la  seconde  ma- 
nière, nous  adressons  nos  prières  aux  saints,  anges  et  hommes  : 

non  point  pour  que  Dieu  connaisse  par  eux  nos  prières;  mais 

afin  que  par  leurs  prières  et  leurs  mérites,  nos  prières  obtien- 

nent leur  effet.  C'est  pour  c  ela  qu'il  est  dit,  dans  V Apocalypse, 

ch.  vni  (v.  '1;  cf.  cil.  \,  V.  8),  (jue  la  famée  des  aromates,  c'est- 
à-dire  les  prières  des  saiids,  monte,  par  la  main  de  Cange,  devcmt 

Dieu.  —  Cela  ressoit  d'ailleurs  du  mode  même  qu'emploie 

l'Église  quand  elle  prie.  Car  nous  demandons  à  la  sainte  Tri- 

nité qu'elle  ait  pitié  de  nous;  et  aux  autres  saints,  quels  qu'ils 

soient,  nous  demandons  qu'ils  prient  pour  nous  ».  —  Celte 
dislinction  lumineuse  coupe  court  à  toutes  les  difficultés  que 

l'hérésie  a  pu  soulever  contre  le  culte  ou  la  prière  des  saints. 

Quand  elle  accuse  l'Eglise  d'idolâtrie  parce  qu'elle  invoque  les 
saints,  au  premier  rang  desquels  elle  place  la  glorieuse  Vierge 

Marie,  elle  méconnaît  l'admirable  doctrine  que  vient  de  nous 

exposer  ici  saint  Thomas  et  qu'il  va  confirmer  encore  à  Vad 
prinium. 

Vad  prinium  déclare,  en  eff'et,  de  la  façon  la  plus  expresse, 

que  «  c'est  à  Celui-là  seul  que  nous  rendons,  en  priant,  le  culte 
de  religion  ou  de  latrie,  de  qui  nous  cherchons  à  obtenir  ce 

qui  est  l'objet  de  notre  prière,  parce  que  nous  protestons  en 

cela  qu'il  est  l'Auteur  de  nos  biens;  mais  non  à  ceux  que 
nous  requérons  comme  nos  intercesseurs  auprès  de  Dieu  »  : 

à  ceux-ci  nous  ne  rendons,  par  notre  prière,  qu'un  culte  de 

dulie  ou  d'hxperdulie. 

h'ad  secundnm  accorde  que  «  les  morts,  à  considérer  leur 
condition  naturelle,  ne  connaissent  point  ce  qui  se  fait  en  ce 

monde,  et  surtout  les  mouvements  intérieurs  du  cœur  (cf.  I  p., 

q.  89,  art.  8).  Mais,  aux  bienheureux,  comme  le  dit  saint  Gré- 

goire, au  livre  \11  des  Morales  (ch.  xm,  ou  xiv,  ou  xni),  est 

manifesté  dans  le  Verbe  ce  qui!  convient  (ju'ils  connaissent 
des  choses  qui  se  passent  autour  de  nous,  même  quant  aux 

numvemenls  intérienrs  du  cœnr.  Or,  il  convient  au  plus  haut 

point  à  leur  excellence  qu'ils  connaissent  les  prières  qui  leur 
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sont  faites  du  cœur  ou  des  lèvres.  Et  voilà  pourquoi  les  prières 

que  nous  leur  adressons,  Dieu  les  leur  manifestant,  leur  sont 

connues  ». 

Lad  terlium  fait  observer  que  u  ceuv  qui  sont  dans  ce  monde 

ou  dans  le  purgatoire  ne  jouissent  point  encore  de  la  vision 

du  Verbe  pour  qu'ils  puissent  connaître  ce  que  nous  pensons 

ou  ce  que  nous  disons.  Et  c'est  pour  cela  que  nous  n'implorons 
pas  leurs  sullVages  par  la  prière.  Toutefois  nous  les  demandons 

aux  vivants,  en  conversant  a\ec  eux  ». 

Le  concile  de  Tientc  a  l'ait  sienne  et  i)leinement  conlirniée 
de  son  aulori!é  la  doctrine  que  vient  de  nous  exposer  saint 

Thomas.  Il  ordonne  à  tous  les  évèques  et  aux  autres  qui  ont 

charge  ou  office  d'enseigner,  (piils  instruisent  les  fidèles  avec 
le  plus  grand  soin,  leur  «  enseignant  que  les  saints  (jui  régnent 

avec  le  Christ  olTrent  à  Dieu  leurs  prières  pour  les  hommes; 

qu'il  est  bon  et  utile  de  les  invoquer  et  de  recourir  à  leurs 
prières,  à  leur  office,  à  leur  secours,  pour  obtenir  de  Dieu  ses 

bienfaits  par  son  Fils,  Jésus-Christ,  Noire-Seigneur,  qui  seul 

est  notre  Uédempteur  et  notre  Sauveur  ».  Il  proclame  impie  le 

sentiment  contraire,  (|ui  était  précisément,  sous  des  foinies 

multiples  et  diverses,  celui  des  novateurs.  On  sait  avec  (pielle 

sorte  d'acharnement  ils  se  sont  attachés  surtout  à  détourner  du 

culte  de  la  glorieuse  Vierge  Marie,  sous  le  prétexte  de  ne  point 

|)orter  atteinte  aux  droits  de  Dieu  ou  de  Jésus-Christ.  Nous 

avons  déjà  fait  remaïqiier  (ju'un  tel  sentiment  ne  i)eut  se  sou- 
tenir un  instant,  aux  yeux  de  la  raison  Ihéologique,  avei'  la 

distincti(tn  si  lumineuse  (jue  nous  a  marcjuée  saint  Thomas  et 

(jue  le  Concile  de  Tiente  re|)roduit  im|)licitemenl  dans  son 

Décret  (session  xxv).  Hien  de  plus  en  harmonie,  au  contraire, 

avec  la  gloire  de  Dieu,  rexcellence  des  saints,  et  nos  propres 

besoins,  (pie  la  puissance  d'intercession  en  notre  faveur  des 
saints  auprès  de  i)ie»i.  Mais  nous  aurons  à  re\enir  sur  cette 

vérité  à  l'article  ii  de  la  (piestion  présente. 

Nous  savons  ce  qu'est  la  prièieelcjui  d<»it  être  j)ri<'-.    Il  nous 

faut  maintenant  examiner  l'objet    de  la    |)rièic.  (Jue    pou^ons- 
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nous  OU  que  devons-nous  demander  à  Dieu  dans  notre  prière  : 

Devons-nous  lui  demander  quelque  chose  d'une  façon  détermi- 
née; devons-nous  lui  demander  des  choses  temporelles?  — 

D'ahord,  le  premier  point.  C'est  l'objet  de  l'article  qui  suit. 

Article  V. 

Si  dans  la  prière  nous  devons  demander  à  Dieu  quelque  chose 
déterminément  ? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  dans  la  prière  nous 

ne  devons  demander  à  Dieu  rien  déterminément  ».  —  La  pre- 

mière rappelle  que  «  comme  le  dit  saint  Jean  Damascène  (de  la 

Foi  orthodoxe,  liv.  III,  ch.  xxiv),  la  prière  est  la  demande  faite 

à  Dieu  des  choses  qui  conviennent .  Il  suit  de  là  qu'est  inefïîcace 

la  prière  où  l'on  demande  ce  qui  n'est  pas  opportun  ;  selon 
cette  parole  de  saint  Jacques,  ch.  iv  (v.  3)  :  Vous  demandez  et 

vous  ne  recevez  pas,  parce  que  vous  demandez  mal.  Or,  il  est  dit 

aux  Romains,  ch.  vni  (v.  26)  :  Que  demander  comme  il  faut,  nous 

ne  le  savons  pas.  Donc  nous  ne  devons  pas  en  priant  demander 

quelque  chose  déterminément  ».  —  La  seconde  objection  dit 
que  «  quiconque  demande  déterminément  quelque  chose  à  un 

autre  s'efforce  d'incliner  sa  volonté  à  faire  ce  que  lui-même 

veut.  Or,  ce  n'est  pas  à  cela  que  nous  devons  tendre,  que  Dieu 
fasse  ce  que  nous  voulons,  mais  plutôt  que  nous  voulions  ce 

que  Dieu  veut  ;  comme  le  dit  la  glose,  sur  ce  mot  du  psaume 

(xxxii,  V.  i)  :  Exultez,  Justes,  dans  le  Seigneur.  Donc  nous  ne 

devons  pas  demander  quelque  chose  de  déterminé  à  Dieu  ».  — 

La  troisième  objection  fait  remarquer  que  «  les  maux  ne  doi- 

vent pas  être  demandés  à  Dieu;  quant  aux  biens,  Lui-même 

nous  y  invite  :  or,  c'est  inutile  de  demander  à  quelqu'un  ce  que 

lui-même  nous  invite  à  prendre.  Donc  il  n'y  a  pas  à  deman- 
der quelque  chose  de  déterminé  à  Dieu  dans  la  prière  ». 

L'argument  sed  contra  oppose  que  «  le  Seigneur,  en  saint 
Matthieu,  ch.  vi  (v.  9  et  suiv.)  et  en  saint  Luc,  ch.  xi  (v.  2  et 

suiv.),  enseigna  aux  disciples  de  demander  déterminément  les 
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choses  qui  sont  contenues  dans  les  demandes  de  l'Oraison  do- 
minicale «. 

Au  corps  de  larticle,  saint  Thomas  nous  avertit  que  «comme 

le  rapporte  Valère  Maxime  {Fails  el  Dits  m/'inorables ,  liv.  VU, 

ch.  Il),  Sacrale  pensait  qu'il  ne  fallait  rien  antre  demander  aux 
dieux  immortels  sinon  quils  nous  accordent  les  choses  bonnes  ;  car 

eux  savent  plutôt  ce  qui  est  utile  à  chacun:  et  nous,  au  contraire, 

nous  demandons  souvent  dans  nos  vœux  ce  qu'il  serait  mieux  de 
ne  pas  demander.  Ce  sentiment,  ajoute  saint  Thomas,  est  vrai, 

d'une  certaine  manière,  quant  au_v  choses  qui  peuvent  avoir 

une  mauvaise  issue,  ou  dont  l'homme  peut,  aussi,  hien  ou  mal 
user,  comme  sont  :  les  richesses,  qui  ont  été  si  nuisibles  à  un  si 

grand  nombre,  ainsi  qu'il  est  dit  au  même  endroit  ;  les  honneurs, 
qui  en  ont  trompé  beaucoup;  tes  royaumes,  dont  la  fin  parait  sou- 

vent si  misérable;  les  splendides  mariages,  qui  parfois  renversent 

les  maisons  de  fond  en  comble.  Mais  il  y  a  certains  biens  dont 

l'homme  ne  peut  pas  user  mal  et  qui  ne  peuvent  avoir  une  issue 
mauvaise.  Tels  sont  les  biens  qui  constituent  notre  béatitude 

ou  par  lesquels  nous  la  méritons.  Ceux-là,  les  saints,  en  priant, 

les  demandent  d'une  façon  absolue;  selon  cette  parole  ;  Montre: 
votre  face  et  nous  serons  sauvés  (ps.  lxxix,  v.  4);  et  encore  : 

Conduisez-moi  dans  la  voie  de  vos  commandements  »  (ps.  cxviii, 

V,  35).  —  Remarquons,  au  passage,  cette  distinction  formulée 
ici  par  saint  Thomas,  entre  les  deux  sortes  de  biens  qui  peuvent 

être  l'objet  des  désirs  de  l'homme.  C'est  pour  l'avoir  méconnue 

que  les  tenants  de  l'amour  pur,  au  sens  duquiélisme,  condam- 
naient, comme  contraire  à  la  perfection  de  la  charité,  toulamoui", 

dans  l'homme,  portant  sur  ce  qui  est  son  bien.  Hien  de  plus 
opposé  à  la  grande  vérité  catholique  de  la  charité,  comme 

nous  l'avons  montré  dans  les  questions  relatives  à  celte  vertu. 

L'ad  primum  dit  que  o  si  rhomtne  ne  peut  pas  savoir  de  lui- 

même  ce  qu'il  doit  demander,  cependant  VEsprit,  comme  il  est 
marqué  au  même  endroit,  aide,  en  cela,  notre  injirmité,  que 

nous  inspirant  de  saints  désirs.  Il  nous  fait  demander  d'une 
façon  droite.  Aussi  bien  le  Seigneur  dit  en  saint  Jean,  ch.  iv 

(v.  -iS,  ̂ 'i),  que /ei-  vrais  adorateurs  doivent  aitorer  dans  l'Esprit 
el  dans  lu  vérité  » . 
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LV(f/  seciindum  ri'poiul  qu'  ((  on  demandant,  (juand  nous 
prions,  certaines  choses  qui  appartiennent  à  notre  salut,  nous 
conformons  notre  volonté  à  la  volonté  de  Dieu,  dont  il  est  dit, 

dans  la  première  Kpître  à  Tiinolhée,  eh.  n  (v.  ̂1),  (\n'îlvenl  que 
Ions  les  hommes  soieni  saurés  ». 

]j'(id  ferliiim  déclare  que  k  Dieu  nous  invite  aux  choses  hon- 
nes,  pour  (pie  nous  en  approchions,  non  point  des  pasdu  corps, 

mais  par  de  jneux  désirs  et  de  dévoles  prières  ». 

Nous  avons  le  droit  et  même  le  devoir  de  demander  à  Dieu, 

dans  nos  prières,  certaines  choses  déterminément.  Agir  ainsi 

est,  en  elï'et,  nous  conformer  à  la  volonté  divine.  Car  Dieu 
veut  que  nous  désirions  ces  choses  et  que  nous  les  lui  deman- 

dions. Ces  choses  sont  très  directement  la  héatitude  éternelle  et 

ce  qui  y  conduit.  —  Mais  pouvons-nous  demander  aussi,  dans 

nos  prières,  les  choses  temporelles?  Question  d'un  vif  intéièt 

et  qu'il  importe  de  mettre  eu  pleine  lumière.  Saint  Thomas 

va  le  faire  à  l'article  qui  suit. 

Article  YI. 

Si  l'homme  doit  demander  à  Dieu,  en  priant, 
les  choses  temporelles? 

Nous  avons  ici  quatre  ohjections.  Elles  veulent  prouver  que 

«  l'homme  ne  doit  pas  demander  à  Dieu,  en  priant,  les  choses 
temporelles  >).  —  La  première  fait  observer  que  ((  ce  que  nous 
demandons  en  priant,  nous  le  cherchons.  Or,  nous  ne  devons 

point  chercher  les  choses  temporelles.  Il  est  dit,  en  effet,  dans 

saint  Matthieu,  ch.  vi  (v.  33)  :  Cherchez  d\ibonl  le  Royaume  de 

Dieu  et  sa  Justice;  et  ces  choses  ooas  seront  ajoutées  par  surcroît. 

Il  s'agit  là  des  choses  temporelles  qui  sont  marquées  comme  ne 
devant  pas  être  cherchées  mais  qui  sont  ajoutées  par  Dieu  aux 

autres  choses  que  nous  cherchons.  Donc  les  choses  temporelles 

ne  doivent  pas  être  demandées  à  Dieu  dans  la  prière  n.  —  La 

seconde  objection  dit  que  «  nul  ne  demande  si  ce  n'est  les  cho- 
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ses  au  sujet  desquelles  il  est  en  sollicitude.  Or,  nous  ne  devons 

pas  avoir  de  sollicitude  au  sujet  des  choses  temporelles;  selon 

ce  qui  est  dit  en  saint  Matthieu,  ch.  vi  (\ .  25;  cf.  saint  Luc. 

ch.  XII,  V.  22)  :  IS'e  soyez  pas  en  soUieitude,  pour  voire  âme,  (in 
sujet  (le  ce  que  vous  mangerez.  Donc  nous  ne  devons  pas,  en 

priant,  demander  les  choses  temporelles  ».  —  La  troisième  ob- 

jection, fort  intéressante,  souligne  que  «  par  notre  prière  l'es- 

prit doit  s'élever  à  Dieu.  Or,  en  demandant  les  choses  tempo- 
relles, il  descend  vers  les  choses  qui  sont  au-dessous  de  lui  ; 

contrairement  à  ce  que  disait  lApôtre.  dans  la  seconde  épître 

aux  Corinthiens,  ch.  iv  (v.  18)  :  ISous  ne  regardons  point  les  cho- 
ses qui  se  voient,  mais  celles  qui  ne  se  voient  point  ;  car  les  choses 

qui  se  voient  sont  temporelles  ;  et  relies  qui  ne  se  voient  point  sont 

éternelles.  Donc  l'homme  ne  doit  point,  quand  il  prie,  deman- 
der à  Dieu  les  choses  temporelles  ».  —  Enfin,  la  quatrième 

objection  déclare  que  «  l'homme  ne  doit  demandera  Dieu  que 
les  choses  bonnes  et  utiles.  Or,  quelquefois,  les  choses  tempo- 

relles, quand  on  les  a,  sont  nuisibles,  non  seulement  dans 

l'ordre  spirituel,  mais  même  dans  l'ordre  temporel.  Donc  elles 
ne  doivent  pas  être  demandées  à  Dieu  dans  la  prière  ». 

L'argument  sed  contra  est  un  texte  des  Proverbes,  ch.  xxx 
(v.  8),  où  «  il  est  dit  :  Accordez-moi  seulement  les  choses  néces- 

saires à  ma  vie  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  déclare  que  «  conformé- 
ment à  ce  que  dit  saint  Augustin,  dans  sa  lettre  à  Probe  (sur  la 

Prière  à  Dieu,  ép.  CXXX,  ou  CXXl,  ch.  xii),  il  est  permis  de 

demander  dans  la  prière  ce  quil  est  permis  de  désirer.  Or,  il  est 

permis  de  désirer  les  choses  temporelles  :  non  pas  sans  doute 

comme  choses  principales  et  en  \  constituant  notre  lin  ;  niais 

à  titre  de  secours  qui  nous  aident  à  tendre  à  la  béatitude,  on 

tant  que  par  elles  notre  vie  corporelle  est  soutenue  et  en  tant 

qu'elles  nous  servent  par  mode  d'instrument  dans  la  pratique 
des  vertus,  comme  .\ristole  lui-même  le  noie  au  livre  1  de 

V Éthique  (ch.  viii,  n.  i5;  de  S.  Th.,  leç.  i3).  Il  est  donc  per- 

mis de  prier  en  vue  des  choses  temporelles.  Et  c'est  ce  que  dit 
saint  Augustin  »,  dans  un  très  beau  texte  de  la  lellre  précitée 

c<  à  Probe  (ch.  vi,  vu)  :  Quiconque  veut  ce  qui  est  nécessaire  'aux 
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convenances  de  sa  vie  et  ne  désire  que  cela  n'a  pas  un  désir  déplacé, 

delà  d'ailleurs  n'est  pas  désiré  pour  soi-même,  mais  pour  la  santé 

du  corps  et  pour  la  dignité  de  la  personne,  afin  qu'on  ne  se  trouve 

point  déplacé  au  milieu  de  ceux  avec  qui  l'on  doit  vivre.  Cela  donc, 

quand  on  l'a,  on  doit  prier  pour  le  conserver  ;  et  si  on  ne  l'a  pas, 

on  doit  prier  pour  l'avoir  ». 
Vad  primum  précise  à  nouveau  que  «  les  clioses  temporelles 

ne  doivent  pas  être  cherchées  à  titre  d'objet  principal,  mais  à 

titre  d'objet  secondaire.  Aussi  bien  saint  Augustin  dit,  au  livre 
du  Sermon  du  Seigneur  sur  la  Montagne  (liv.  II,  ch.  xvi)  :  En 

disant  :  Ceci  d'abord  doit  être  cherché,  savoir  le  Royaume  de 

Dieu,  le  Seigneur  a  signifié  que  cela,  c'est-à-dire  les  biens  tem- 

porels, devait  être  cherché  ensuite,  non  dans  l'ordre  du  temps, 

mais  selon  l'ordre  de  dignité  ;  le  premier,  comme  notre  bien  ;  le 
second,  comme  chose  dont  nous  avons  besoin  ». 

Vad  secundum  rappelle  que  ((  ce  n'est  point  toute  sollicitude 
des  choses  temporelles  qui  est  prohibée,  mais  la  sollicitude  su- 

perflue et  désordonnée,  comme  il  a  été  vu  plus  haut  »  (q.  55, 
art.  6). 

L'ad  tertium  répond,  en  termes  particulièrement  imagés  et 

expressifs,  que  «  si  notre  esprit  s'applique  aux  choses  tempo- 

relles pour  s'y  reposer  »  comme  dans  sa  fin,  «  il  demeure  dé- 

primé »  ou  rabaissé  «  par  elles.  Mais  quand  il  s'y  applique  en 

fonction  de  la  béatitude  à  conquérir,  il  n'est  point  déprimé 

par  elles,  mais  il  les  élève  au  contraire  aux  choses  d'en-haut  ». 

L'ad  quartum  fait  observer  que  «  dès  là  que  nous  ne  deman- 
dons point  les  choses  temporelles  comme  choses  recherchées  à 

titre  d'objet  principal,  mais  en  vue  d'autre  chose,  nous  les  de- 

mandons à  Dieu  avec  cette  clause  qu'elles  nous  soient  concé- 

dées selon  qu'elles  servent  à  notre  salut  »  ;  et  il  n'y  a  même 
pas  à  exprimer  formellement  cette  clause  dans  notre  prière  : 

elle  s'y  trouve  nécessairement  contenue.  Il  suffit  que  notre 
désir  intérieur  soit  ordonné,  comme  nous  venons  de  le  pré- 

ciser; c'est-à-dire  que  nous  ne  voulions  ni  ne  demandions  ces 
choses  temporelles  pour  elles-mêmes  et  à  titre  de  fin,  mais 
seulement  en  vue  des  nécessités  de  notre  vie  présente. 
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On  le  voit,  par  ce  lumineux  article  de  saint  Thomas  : 

l'homme  a  le  droit,  et  même  le  devoir,  de  demander  à  Dieu, 
dans  ses  prières,  déterminément,  les  choses  temporelles  que 

les  nécessités  ou  les  convenances  de  sa  vie  présente  exigent; 

car  ayant  besoin  de  ces  choses  pour  le  soutien  de  sa  vie  corpo- 
relle et  pour  la  pratique  des  vertus,  il  en  a  besoin  à  leffet  de 

conquérir  sa  véritable  fin  qui  est  la  béatitude. 

Après  avoir  examiné  ce  que  l'homme  pouvait  ou  devait 
demander  dans  ses  prières,  nous  examinerons  maintenant  pour 

qui  il  doit  prier.  Qu'il  doive  prier  pour  lui-même,  c'est  chose 
qui  demeure  évidente  après  tout  ce  qui  a  été  dit.  Mais  doit-il 

aussi  prier  pour  les  autres;  et,  parmi  ces  autres,  doit-il  prier 

notamment  pour  ses  ennemis.  —  D'abord,  le  premier  point. 

C'est  l'objet  de  l'article  qui  suit. 

Article  ^  11. 

Si  nous  devons  prier  pour  les  autres? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  nous  ne  devons  point 

prier  pour  les  autres  ».  —  La  première  dit  qu'  «  en  priant,  nous 
devons  suivre  la  forme  que  le  Seigneur  nous  a  donnée.  Or, 

dans  l'Oraison  dominicale,  nous  faisons  nos  demandes  pour 
nous,  non  pour  les  autres,  quand  nous  disons  :  Donnez-nous 
notre  pain  de  chaque  Jour,  et  les  autres  demandes  semblables. 

Donc  nous  ne  devons  pas  prier  pour  les  autres  ».  —  La  seconde 

objection  fait  observer  qu'  «  on  fait  la  prière  pour  qu'elle  soit 
exaucée.  Or,  une  des  conditions  qui  sont  requises  pour  que  la 

prière  doive  être  exaucée,  cest  que  quelqu'un  prie  pour  lui- 

même  )),  comme  nous  le  verrons  à  l'article  i5,  ad  2"'";  «  aussi 
bien,  sur  ce  mot  de  Noire-Seigneur,  en  saint  Jean,  ch.  xvi  (v.  23)  : 
Si  vous  demandez  quelque  chose  à  mon  Père  en  mon  nom,  Il  vous 

le  donnera,  suint  Augustin  dit  (traité  Cil  sur  saint  Jean)  :  Tous 

sont  exaucés  pour  eux-mêmes,  mais  non  pour  tous.  Et  voilà  pour- 

quoi il  n'est  pas  dit  :  Il  donnera;  mais  :  Il  vous  donnera.  Donc  il 
XII.  —  La  Religion.  6 
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semble  que  nous  ne  devons  pas  prier  pour  les  autres,  mais  seu- 

lement pour  nous  ».  —  La  troisième  objection  remarque  qu'  «  il 

nous  est  défendu  de  prier  pour  les  autres,  s'ils  sont  mauvais; 
selon  celte  parole  marquée  en  Jérémie,  cb.  vn  (v.  iG)  :  Toi  donc, 

ne  me  prie  pas  pour  ce  peuple,  et  ne  t'oppose  pas  à  moi,  parce 

que  je  ne  l'exaucerai  pas.  D'autre  part,  il  n'y  a  pas  à  prier  pour 
les  bons;  car  eux-mêmes  priant  pour  eux-mêmes  sont  exaucés. 
Donc  il  semble  que  nous  ne  devons  point  prier  pour  les  autres  ». 

L'argument  sed  contra  est  le  texte  formel  de  saint  Jacques, 
ch.  v  (v.  iG),  où  ((  il  est  dit  :  Priez  les  uns  pour  les  autres,  afin 

d'être  sauvés  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  rappelle  que  «  comme 
il  a  été  dit  (art.  préc),  nous  devons  en  priant  demander  ce 

que  nous  devons  désirer.  Or,  nous  devons  désirer  le  bien  non 

seulement  pour  nous,  mais  aussi  pour  les  autres;  car  cela  ap- 

partient à  la  raison  de  l'amour  que  nous  devons  avoir  pour  le 

prochain,  ainsi  qu'on  le  voit  par  ce  qui  a  été  dit  plus  haut 

(q.  25,  art.  i,  12;  q.  27,  art.  2;  q.  3i,  art.  i).  C'est  donc  la 
charité  qui  requiert  cela,  que  nous  priions  pour  les  autres. 

Aussi  bien,  saint  Jean  Ghrysostome  dit,  sur  saint  Matthieu 

{Œuvre  inachevée,  hom.  XR  ,  parmi  les  œuvres  de  saint  Jean 

Ghrysostome)  :  Prier  pour  soi,  c'est  la  nécessité  qui  y  contraint; 

prier  pour  les  autres,  c'est  la  charité  fraternelle  qui  y  pousse.  Or, 

plus  douce  est  devant  Dieu  la  prière,  que  la  nécessité  n'amène 
point,  mais  que  la  charité  fraternelle  recommande  ». 

Vad  primum  répond  par  un  beau  texte  de  u  saint  Cyprien  », 

qui  «  dit,  dans  son  livre  de  l'Oraison  dominicale  :  Si  nous 
disons,  non  pas  Mon  Père,  mais  ISotre  Père,  ni  Donnez-moi,  mais 

Donnez-nous ,  c'est  parce  que  le  Mcdtre  de  l'unité  n'a  pas  voulu  que 

la  prière  se  fil  d'une  façon  privée,  c'est-à-dire  que  chacun  prie 

pour  soi.  Il  a  voulu,  en  effet,  qu'on  prie  pour  tous,  comme  Lui- 
même  en  Lui  seul  nous  a  tous  portés  ». 

L'ad  secundum  explique  que  «  prier  pour  soi  est  mis  comme 

condition  de  la  prière,  non  que  ce  soit  nécessaire  à  l'effet  de 

mériter,  mais  parce  que  c'est  nécessaire  à  l'effet  d'obtenir  sûre- 
ment. Il  arrive,  en  effet,  quelquefois,  que  la  prière  faite  pour 

un  autre  n'obtient  pas  ce  qu'elle  demande,   bien   qu'elle  soit 
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faite  avec  piété  et  persévérance  et  qu'elle  porte  sur  ce  qui  est 
nécessaire  au  salut  »,  conditions  qui  assurent,  nous  le  verrons, 

lefîet  de  la  prière  quand  on  prie  pour  soi,  «  en  raison  dun 

empêchement  du  côté  de  celui  pour  qui  l'on  prie;  selon  cette 
parole  de  Jérémie,  ch.  xv  (v.  i)  :  Alors  même  que  Moïse  et 

Samuel  se  tiendraient  devant  moi,  mon  cœur  n'est  point  disposé 
pour  ce  peuple.  Toutefois,  même  alors,  la  prière  est  méritoire 

pour  celui  qui  prie  en  vertu  de  la  charité  ;  selon  cette  parole 

du  psalmiste  (ps.  xxxiv,  v.  i3)  :  Ma  prière  s'est  retournée  dans 

mon  sein:  c'est-à-dire,  explique  la  glose  :  Quand  bien  même  elle 

ne  leur  ait  pas  été  projitable,  moi  cependant  je  n'ai  pas  été  frustré 
de  ma  récompense  ». 

L'ad  tertium  déclare  que  «  même  pour  les  pécheurs,  nous 

devons  prier,  afin  qu'ils  se  convertissent;  et,  pour  les  justes, 

afin  qu'ils  persévèrent  et  qu'ils  progressent.  —  Toutefois,  ceux 
qui  prient  ne  sont  point  exaucés  pour  tous  les  pécheurs,  mais 

seulement  pour  quelques-uns  :  ils  sont  exaucés,  en  effet,  pour 

les  prédestinés,  mais  non  pour  ceux  qui  sont  connus  de  Dieu 

comme  devant  aller  à  la  mort.  C'est  ainsi  d'ailleurs  que  même 
la  correction  dont  nous  corrigeons  nos  frères  »  en  vertu  de  la 

charité,  «  a  son  effet  dans  les  prédestinés,  non  dans  les  réprou- 
vés ;  selon  cette  parole  de  VEcclésiaste,  ch.  vu  (v.  i4)  :  .\ul  ne 

peut  corriger  celui  que  Dieu  a  méprisé.  Et  voilà  pourquoi  il  est 

dit  dans  la  première  épître  de  saint  Jean,  ch.  v  (v.  iG)  :  Celui 

qui  voit  que  son  frère  pèche  d'un  péché  qui  ne  va  pas  à  lu  mort, 

qu'il  demande  et  on  lui  accordera  la  vie  pour  le  pécheur  qui  pèche 

d'un  péché  qui  ne  va  pas  à  la  mort.  Mais,  de  même  qu'il  ne  faut 

enlever  à  personne,  tant  qu'il  vit  ici  sur  la  terre,  le  bienfait  de 
la  correction,  parce  que  nous  ne  pouvons  pas  distinguer  les 

prédestinés  des  réprouvés,  comme  le  dit  saint  Augustin,  au 

livre  de  la  Correction  et  de  la  Grâce  (ch.  xv),  de  même  aussi  il 

ne  faut  refuser  à  personne  le  suffrage  de  la  piière.  —  Quant 
aux  justes,  il  y  a  une  triple  raison  qui  nous  doit  faire  prier 

pour  eux.  D'abord,  parce  que  les  prières  d'un  grand  nombre 

sont  plus  facilement  exaucées.  Aussi  bien,  dans  l'Kpître  aux 

Romains,  ch.  xv(v.  3o),  sur  ce  mot  »  de  l'Apôtre  :  «  Aidez-moi 

dans  vos  prières,  la  glose  dit  :  C'est  à  propos  que  l'Apotre  de- 



8/|  SOMME    THÉOLOGIOUR. 

mande  aux  moindres  de  prier  pour  lui.  Car,  beaucoup,  même  s'il 

s'agit  de  petites  fjens,  quand  ils  se  groupent  unanimes,  deviennent 

grands;  et  il  est  impossilAe  que  les  prières  d'un  grand  nombre 

n'obtiennent  pas  ce  qu'elles  demandent,  dans  les  choses  qui  peu- 
vent être  obtenues.  Secondemcnl,  il  raiil  i)iici'  pour  les  justes, 

afin  qu'il  y  en  ait  plusieurs  à  rendre  grâce  à  Dieu  pour  les  bien- 

faits qu'il  accorde  aux  justes,  lesquels  d'ailleurs  tournent  à 

l'utilité  d'un  grand  nombre;  comme  on  le  voit  par  l'Apôtre 
dans  la  seconde  Épître  aux  Corinthiens,  ch.  i  (\ .  ii).  Troisiè- 

mement, il  faut  prier  aussi  afin  que  les  grands  »  dans  la  jus- 

tice et  la  sainteté  «  ne  s'enorgueillissent  pas,  alors  qu'ils  voient 

qu'ils  ont  besoin  des  sutt'rages  des  petits  ». 

Nous  devons  prier  pour  les  autres.  C'est,  au  premier  chef, 
un  devoir  de  charité.  Car  l'amour  de  charité  nous  fait  un  de- 

voir de  vouloir,  de  désirer  et  de  demander  pour  les  autres  le 

bien  que  nous  voulons,  que  nous  désirons  et  que  nous  deman- 

dons pour  nous-mêmes.  —  Mais  parmi  ces  autres,  pour  lesquels 

nous  devons  prier,  faut-il  comprendre  même  nos  ennemis? 

C'est  ce  ({ue  nous  allons  considérer  à  l'article  suivant. 

Article  VIII. 

Si  nous  devons  prier  pour  nos  ennemis? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  nous  ne  devons  point 

prier  pour  nos  ennemis  ».  —  La  première  arguë  de  ce  qu'  «  il 
est  dit,  aux  Romains,  ch.  xv  (v.  4)  :  Tout  ce  qui  est  écrit  est  écrit 

pour  notre  instruction.  Or,  dans  la  sainte  Écriture  sont  intro- 
duites de  nombreuses  imprécations  contre  nos  ennemis.  Il  est 

dit,  en  effet,  dans  le  psaume  (vi,  v.  ii)  :  Qu'ils  rougissent  et 

qu'ils  soient  liouleversés  tous  mes  ennemis;  qu'ils  rougissent  et 

qu'ils  soient  renversés  bien  vite.  Donc  nous  aussi  nous  devons 
prier  contre  nos  ennemis  plutôt  que  prier  pour  eux  ».  —  La 
seconde  objection  fait  observer  que  «  se  venger  de  ses  ennemis 

tourne  à  leur  mal.  Or,  les  saints  demandent  la  vengeance  contre 
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leurs  ennemis  ;  selon  cette  parole  de  l'Apocalypse,  eh.  vi  (v.  lo)  : 
Jusqu'à  quand  remettez-vous  de  venger  notre  sang  contre  ceux 
qui  habitent  sur  la  terre?  Aussi  bien  ils  se  réjouissent  de  la  ven- 

geance exercée  contre  les  impies;  selon  cette  parole  du  psaume 

(i.viF.  V.  Il)  :  Le  Juste  se  réjouira,  quand  il  verra  la  vengeance. 

Donc  il  n  y  a  pas  à  prier  pour  les  ennemis,  mais  plutôt  contre 

eux  ».  —  La  troisième  objection  déclare  que  «  l'action  de 
riioinme  et  sa  prière  ne  doivent  pas  être  contraires,  Or,  les 

hommes  parfois  combattent  licitement  leurs  ennemis;  sans 

quoi  toutes  les  guerres  seraient  injustes;  ce  qui  est  contraire 

à  ce  qui  a  été  dit  plus  haut  (q.  4o,  art.  i).  Donc  nous  ne  de- 

vons point  prier  pour  nos  ennemis  ». 

L'argument  sed  cotdra  cite  le  mot  de  Notre-Seigneur  en 
saint  Matthieu,  ch.  v  (v.  ̂'i),  où  «  il  est  dit  :  Priez  pour  ceux 
qui  vous  persécutent  et  vous  calomnient  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  s'appuie  sur  hi  conclu- 

sion et  la  raison  de  l'article  précédent.  «  11  a  été  dit  que  prier 
pour  les  autres  appartient  à  la  charité.  Il  suit  de  là  que  nous 

serons  tenus  de  prier  pour  les  ennemis  comme  nous  sommes 

tenus  de  les  aimer.  D'autre  part,  comment  nous  sommes  tenus 

d'aimer  nos  ennemis,  nous  lavons  établi  plus  haut,  dans  le 
traité  de  la  charité  (q.  20,  art.  8,  9)  :  savoir,  que  nous  aimions 

en  cu\  la  nature,  non  la  faute;  et  qu'aimer  nos  ennemis  en 

général  est  chose  de  précepte,  non  d'une  façon  spéciale,  sinon 

quant  à  la  préparation  de  l'àme,  en  ce  sens  qu'on  serait  prêt 
à  aimer  son  ennemi,  même  d'une  façon  spéciale,  et  à  l'aider, 

dans  le  cas  de  la  nécessité  ou  s'il  demandait  pardon  »  et  que 

la  prudence  pcrinîl  de  le  lui  accorder;  «  mais,  d'une  façon 
absolue,  aimer  ses  ennemis  en  particulier  et  les  aider  de  même, 

c'est  seulement  chose  de  perfection.  Kl,  pareillement,  il  est 
de  nécessité  »  et  de  précepte,  «  que  dans  nos  prières  générales 

que  nous  faisons  pour  tous,  nous  n'excluions  pas  nos  ennemis. 

Mais,  que.  d'une  façon  spéciale,  nous  priions  pour  eux,  c'est 
chose  de  perfection,  non  de  nécessité,  sauf  en  des  cas  spé- 

ciaux ». 

Lad  primum  va  nous  donner'  une  explication  très  intéres- 
sante des  imprécations  qui  peuvent   se  trouver  dans  la  sainte 
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Écriture  à  l'endroit  des  ennemis;  et  cette  explication  complé- 
tera excellemment  celle  que  nous  avions  déjà  vue  plus  haut 

dans  le  traité  de  la  charité  (q.  20,  art.  G,  ad  3'"").  —  «  Les  im- 
précations qui  sont  marquées  dans  la  sainte  Ecriture  peuvent 

s'entendre  d'une  quadruple  manière.  —  D'abord,  selon  que  les 

prophètes  ont  coutume  de  prédire,  sous  forme  d'imprécation,  les 
choses  à  venir,  ainsi  que  le  dit  saint  Augustin,  au  livre  du 

Sermon  du  Seigneur  sur  la  Montagne  »  (liv.  I,  ch.  xxi),  et  comme 

il  avait  été  marqué  plus  haut,  à  l'endroit  précité  du  traité  de 
la  charité.  —  «  Secondement,  en  tant  que  certains  maux  tem- 

porels sont  parfois  envoyés  aux  pécheurs  par  Dieu  en  vue  de 

leur  correction.  —  Troisièmement,  parce  que  ces  demandes 

s'entendent  non  contre  les  hommes  eux-mêmes,  mais  contre 
le  règne  du  péché  :  en  ce  sens  que  par  la  correction  des  hom- 

mes le  péché  soit  détruit.  —  Quatrièmement,  comme  confor- 
mité de  la  volonté  du  prophète  à  la  justice  divine  en  ce  qui 

touche  à  la  damnation  de  ceux  qui  persévèrent  dans  le  péché  », 

Vad  secundum  déclare  que  «  comme  saint  Augustin  le  dit, 

au  même  livre  (liv.  I,  ch.  xxn),  la  vengeance  des  martyrs  est 

que  soit  détruit  le  règne  du  péché,  puisque  c'est  sous  son  règne 

qu'ils  ont  souffert  tant  de  maux.  —  Ou  bien,  comme  il  est  dit 

au  livre  des  Questions  de  l'Ancien  et  du  Nouveau  Testament 
(q.  Lxvni;  parmi  les  œuvres  de  saint  Augustin),  ils  demandent 

d'être  vengés,  non  en  paroles,  mais  par  leur  sang,  comme  le  sang 

d'Abel  criait  de  la  terre.  —  Que  s'ils  se  réjouissent  de  la  ven- 

geance, ce  n'est  point  pour  la  vengeance  elle-même  »,  ou  pour 
le  mal  des  ennemis,  «  mais  pour  la  justice  divine  »,  qui  éclate 
dans  leur  châtiment. 

Uad  tertium  confirme  et  complète  ce  que  nous  avons  dit 

plus  haut,  dans  la  question  de  la  guerre,  au  sujet  des  senti- 

ments à  l'endroit  des  ennemis.  «  Il  est  permis  de  combattre 

les  ennemis,  pour  qu'ils  soient  mis  dans  l'impossibilité  de 
pécher;  ce  qui  tourne  à  leur  bien  et  au  bien  des  autres.  Et, 

de  même,  il  est  permis  aussi  de  demander,  en  priant,  certains 

maux  temporels  pour  les  ennemis,  afin  qu'ils  se  corrigent.  De 

la  sorte,  l'action  et  la  prière  ne  sont  point  contraires  »,  comme 

le  supposait  à  tort  l'objection. 
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Nous  avons  dit  ce  qu'est  la  prière,  qui  doit  être  prié,  ce 

qu'il  faut  demander  dans  la  prière  et  pour  qui  l'on  doit  prier. 
Nous  pouvons  maintenant  aborder  la  question  de  la  formule  à 

employer  quand  nous  prions.  En  est-il  une  qui  soit  plus  par- 

ticulièrement excellente?  Et  puisqu'aussi  lîien  nous  trouvons 

dans  l'Évangile  celte  formule  de  prière  très  spéciale  que  nous 

appelons  le  «  Notre  Père  »  ou  l'Oraison  dominicale,  nous  de- 

vons nous  demander  si  c'est  elle  qui  répond  de  tout  point  à 

l'idéal  de  la  prière  parfaite.  Saint  Thomas  va  nous  répondre 

dans  l'article  qui  suit,  l'un  des  plus  beaux  et  des  plus  savou- 

reux de  la  Somme  tht'ologi(/ue. 

Article  I\. 

Si  les  sept  demandes  de  l'Oraison  dominicale  sont 
convenablement  assignées? 

Nous  avons  ici  cinq  objections.  Elles  veulent  prouver  que 

«  les  sept  demandes  de  l'Oraison  dominicale  »,  non  moins  d'ail- 
leurs que  les  moU  (jui  les  précèdent,  «  sont  mal  assignées  ». 

—  La  première  fait  observer  que  «  c'est  chose  vaine  de  de- 
mandei-  ce  ([iii  est  toujours.  Or,  le  Nom  de  Dieu  est  toujours 

saint;  selon  cette  parole  »  de  la  \  ierge  en  son  canli(|ue  rap- 

porté par  saint  Luc,  ch.  i  (v.  '19)  :  «  Son  nom  est  aaint.  De 
même,  le  Kègne  de  Dieu  est  éternel  ;  selon  cette  parole  du 

psaume  (cxliv,  v.  i3)  :  \<)(re  liègne.  Seigneur,  est  le  liègne  de 

tous  les  siècles.  Pareillement,  aussi,  la  volonté  de  Dieu  s'accom- 
plit toujours;  selon  cette  parole  dlsaïe,  ch.  xlvi  (\.  10): 

Toutes  mes  volontés  s'accomplissent.  C'est  donc  chose  vaine  ((ue 
de  demander  (jue  le  \oni  <lr  Dieu  .soit  stuictijié,  que  son  Règne 

arrive,  que  s<i  \olonté  soit  faite  ».  —  La  seconde  objection  dit 

qu'  «  on  s'éloigne  du  mal  avant  de  parvenir  au  l)ien.  C'est 
donc  mal  à  propos  que  nous  voyons  les  demandes  relatives  à 

l'obtention  du  bien  être  placées  avant  les  demandes  relatives  à 

l'éloignement  du  mal  ».  —  La  troisième  objection  déclare  (jue 

Il  si    l'on    demande  une   chose ,    c'est    pour  ([u'elle    nous   soit 
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donnée.  Or,  le  premier  don  de  Dieu  est  l'Espril-Saint  cl  les 
choses  qui  nous  sont  données  par  Lui.  Il  semble  donc  que  les 

demandes  de  l'Oraison  dominicale  soient  mal  assignées,  puis- 

qu'elles ne  répondent  pas  aux  dons  du  Saint-Esprit  ».  —  La 
quatrième  objection  en  appelle  à  la  difFérence  qui  existe  entre 

saint  Luc  et  saint  Matthieu  dans  la  relation  de  lOraison  domi- 

nicale. «  Selon  saint  Luc,  l'Oraison  dominicale  n'a  que  cinq 
demandes,  comme  on  le  voit  au  chapitre  xi  (v.  2  et  suiv.).  Il 

semble  donc  que  dans  les  sept  demandes  marquées  par  saint 

Matthieu  (ch.  vi,  v.  G  et  suiv.),  il  y  a  quelque  chose  de  trop  ». 

—  Enfin,  la  cinquième  objection  arguë  contre  les  premiers 

mots  de  l'Oraison  dominicale.  Elle  dit  qu'  a  il  semble  vain  »  ou 
inutile  «  de  »  chercher  à  «  capter  la  bienveillance  de  celui  dont 

la  bienveillance  nous  prévient.  Or,  Dieu  nous  prévient  par  sa 

bienveillance  ;  car  Lui-même  nous  a  aimés  le  premier,  comme  il 

est  dit  dans  la  première  épître  de  saint  Jean,  ch.  iv  (v.  10). 

C'est  donc  chose  superflue  de  mettre  avant  les  demandes  : 
Notre  Père  qui  êtes  aux  deux,  paroles  qui  semblent  ordonnées 

à  capter  la  bienveillance  »  de  celui  à  qui  l'on  s'adresse. 

L'argument  sed  contra  oppose  qu'  «  en  sens  contraire  il  suffît 

de  l'autoriié  du  Christ  instituant  l'Oraison  »  dominicale.  Et, 
en  effet,  à  priori,  avant  tout  examen  de  la  raison,  il  doit  être 

tenu  pour  certain  que  la  prière  instituée  ou  enseignée  et  recom- 

mandée par  le  Christ  Lui-même  est  une  prière  parfaite. 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  commence  par  affirmer, 

en  effet,  que  «  l'Oraison  dominicale  est  tout  ce  qu'il  y  a  de  plus 
parfait  :  Oratio  dominica  perfectissima  est.  Et  il  en  donne  tout 

de  suite  cette  raison,  empruntée  à  saint  Augustin,  dans  sa  lettre 

«  Probe  (ép.  CXXX  ou  CXXI,  ch.  xn),  que  si  nous  prions  d'une 
façon  droite  et  comme  il  convient,  nous  ne  pouvons  rien  dire 

d'autre  que  ce  qui  est  mis  dans  cette  Oraison  dominicale.  —  C'est 

qu'en  effet  »,  poursuit  saint  Thomas,  mettant  dans  tout  son 
jour  la  raison  foncière  indiquée  par  saint  Augustin,  «  parce 

que  la  prière  est,  en  quelque  sorte,  l'interprète  de  notre  désir 

auprès  de  Dieu  »  (et  l'on  remarquera  cette  définition  de  la 

prière  si  expressive,  si  complète  et  si  féconde)  «  nous  ne  de- 

mandons d'une  façon  droite,  en  priant,  que  ces  choses-là  que 

( 
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nous  pouvons  désirer  d'une  façon  droite.  Or,  dans  l'Oraison 
dominicale  non  seulement  sont  placées  toutes  les  choses  que 

nous  pouvons  désirer  avec  rectitude,  mais  encore  elles  s'y 

trouvent  dans  l'ordre  oîi  elles  doivent  être  désirées  ;  si  bien  que 
cette  Oraison  dominicale  non  seulement  nous  instruit  à  de- 

mander, mais  encore  se  présente  comme  forme  de  tout  notre 
mouvement  affectif. 

«  Il  est  manifeste,  en  effet,  que  d'abord  tombe  dans  le  désir 

la  fin  ;  puis,  les  choses  qui  vont  à  la  fin.  D'autre  part,  notre  fin 
est  Dieu.  Et  vers  Lui  notre  mouvement  affectif  tend  d'une 
double  manière  :  selon  que  nous  voulons  la  gloire  de  Dieu  ;  et 

selon  que  nous  voulons  jouir  de  sa  gloire.  Le  premier  mode 

appartient  à  l'amour  dont  nous  aimons  Dieu  en  Lui-même;  le 

second,  à  l'amour  dont  nous  nous  aimons  en  Dieu.  Aussi  bien, 
la  première  demande  est  celle-ci  :  Que  votre  nom  soif  sanctifié: 
par  laquelle  nous  demandons  la  gloire  de  Dieu.  La  seconde  est 

la  suivante  :  Que  votre  Royaume  arrive:  par  laquelle  nous  de- 

mandons de  parvenir  à  la  gloire  de  son  Règne  ou  de  son 

Royaume  ». 

Ces  deux  premières  demandes  regardent  la  fin  à  laquelle 

nous  devons  tendre  et  tout  ordonner.  Les  autres  regarderont 

ce  qui  doit  nous  ordonner  à  cette  fin  et  nous  la  faire  atteindre. 

«  Or,  à  cette  (in,  nous  pouvons  être  ordonnés  d'une  double 
manière.  Il  y  a  ce  qui  nous  y  ordonne  par  soi;  il  y  a  ce  qui 

nous  y  ordonne  par  occasion  ou  accidentellement.  Par  soi, 

nous  ordonne  à  la  fin  ce  qui  est  utile  à  cette  fin.  Et,  à  la  fin 

de  la  béatitude,  une  chose  peut  être  utile  d'une  double  manière. 

D'abord,  directement  et  principalement,  selon  le  mérite  dont 
nous  méritons  la  béatitude  en  obéissant  à  Dieu.  Quant  à  cela, 

il  est  dit  :  Que  votre  volonté  soit  faite  sur  la  terre  comme  au  ciel. 

D'une  autre  manière,  à  titre  d'instrument  et  comme  chose  ([ui 
nous  aide  à  mériter  Ici,  vient  la  demande  :  Donnez-nous  au- 

jourd'hui noire  pain  de  rfia//ue  Jour  :  soit  qu'on  l'entende  du 
pain  sacramentel,  dont  lusage  quotidien  est  profitable  à 

l'homme  »,  déclare  expressémenl  saint  Thomas,  parlant  déjà, 
au  Ireizième  siècle,  dans  le  sens  des  plus  récents  décrets  du 

Saint-Siège   en   fa\eur  de  la  conununion   fréquente   et  quoli- 
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dienne,  «  et  dans  ce  sacrement,  ajoute-t-il,  tous  les  autres  se 

trouvent  compris:  soit  qu'on  l'entende  aussi  du  pain  corporel, 

en  telle  sorte  qu'on  comprenne  sous  le  pain,  tout  ce  qui  est 
nécessaire  ou  convenable  à  notre  vie,  oninis  sufficientia  victàs, 

comme  s'exprime  saint  Augustin  dans  sa  lettre  à  Probe  (ch.  xi). 

C'est  qu'en  effet,  et  l'Eucharistie  est  le  principal  sacrement;  et 
le  pain,  le  principal  aliment  :  aussi  bien  est-il  écrit,  dans 

l'Evangile  de  saint  Matthieu,  pain  supersnbslantiel,  c'est-à-dire 

principal,  comme  l'expliciue  saint  Jérôme. 

«  D'une  façon  accidentelle  et  comme  par  occasion,  nous 

sommes  ordonnés  à  la  béatitude  par  ce  qui  écarte  l'obstacle 

nous  empêchant  de  l'acquérir.  Or,  il  y  a  trois  choses  qui  sont 

pour  nous  un  obstacle  nous  empêchant  d'acquérir  la  béatitude. 
—  Premièrement,  le  péché,  qui,  directement,  exclut  du 

Royaume  ;  selon  cette  parole  de  la  première  Épître  aux  Corin- 

thiens, ch.  VI  (v.  9,  lo)  :  .\i  les  fornicateurs,  ni  ceux  qui  servent 

les  idoles,  etc.,  ne  posséderont  le  Royaume  de  Dieu.  Et  contre 

cela  est  ordonnée  la  demande  :  Pardonnez-nous  nos  offenses 

comme  nous  pardonnons  à  ceux  qui  nous  ont  offensés.  —  Seconde- 

ment, la  tentation,  qui  nous  empêche  d'observer  la  volonté  de 
Dieu.  Et  contre  elle  est  ordonnée  la  demande  :  \e  nous  induisez 

pas  dans  la  tentation;  par  laquelle  nous  demandons,  non  pas  de 

ne  pas  être  tentés,  mais  de  ne  pas  être  vaincus  par  la  tentation, 

ce  qui  est  être  induit  dans  la  tentation.  —  Troisièmement,  les 
pénalités  »  ou  les  misères  «  de  la  vie  présente,  qui  empêchent 
la  suffisance  de  nos  moyens  de  vivre.  Et,  contre  elles,  il  est 

dit  :  Délivrez-nous  du  mal  ».  —  Ces  trois  dernières  demandes 

correspondent,  on  le  voit,  dans  l'ordre  du  mal  ou  de  l'obstacle 
à  écarter,  aux  trois  demandes  précédentes  qui  regardaient  le 

bien  à  obtenir.  —  Rien  de  plus  harmonieux  et  de  plus  mer- 

veilleusement ordonné  que  ces  demandes  de  l'Oraison  domini- 
cale. Saint  Thomas  qui  avait  si  bien  vu  cet  ordre  et  qui  vient 

de  le  mettre  pour  nous  en  si  vive  lumière,  était  donc  bien 

fondé  à  déclarer  que  l'Oraison  dominicale  est  d'une  perfection 

absolue,  dans  l'ordre  de  la  prière,  nous  marquant  tout  ce  que 

notre  cœur  doit  désirer  et  demander  et  l'ordre  parfait  où  nous 
devons  le  désirer  et  le  demander,  au  point  que  pour  avoir  tous 
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les  sentiments  ou  tous  les  mouvements  affectifs  de  notre  cœur 

et  de  notre  vie  ordonnés  comme  ils  doivent  l'être  en  vue  de  la 

perfection  la  plus  haute  et  de  la  sainteté,  il  suffirait  de  les 

régler  sur  les  demandes  de  l'Oraison  dominicale. 
Vad  prinmni  explique  avec  saint  Augustin  le  sens  des  trois 

premières  demandes  que  l'objection  entendait  mal.  «  Comme 
saint  Augustin  le  dit,  au  livre  du  Sermon  du  Seigneur  sur  In 

Montagne  (liv.  II,  ch.  v),  quand  nous  disons  :  Que  votre  nom  soit 

sanctifié,  nous  ne  demandons  pas  cela  comme  si  le  \om  de  Dieu 

n'était  pas  saint  »  et  dût  le  devenir,  «  mais  pour  qu'il  soit  tenu 
comme  saint  par  les  hommes  ;  ce  qui  regarde  la  gloire  de  Dieu 

devant  être  propagée  par  eux.  —  Quand  nous  disons  :  Que  votre 

Règne  arrive,  cela  n'est  point  dit  comme  si  maintenant  Dieu  ne 

régnait  pas;  mais,  selon  que  s'exprime  saint  Augustin  dans 
sa  lettre  à  Probe  (ch.  xi),  nous  excitons  notre  désir  vers  ce 

Royaume,  afin  qu'il  vienne  pour  nous  et  que  nous  régnions  en  lui  »  : 

c'est  la  gloire  de  Dieu  participée  en  nous  dans  son  ciel,  que 
nous  demandons.  —  «  Quant  à  la  demande  :  Que  votre  volonté 

soit  faite,  elle  s'entend  ou  sens  vrai  :  qu'il  soit  obéi  a  vos  pré- 

ceptes :  sur  la  terre  comme  au  ciel:  c'est-à-dire  par  les  hommes 
comme  par  les  anges.  —  Aussi  bien,  ces  trois  premières  de- 

mandes seront  pleinement  réalisées  dans  la  vie  future.  Quant 

aux  autres  quatre,  elles  regardent  les  nécessités  de  la  vie  pré- 
sente, comme  le  dit  saint  Augustin  dans  VEnchiridion  » 

(ch.  cxv). 

L'rtrf  secundum  fait  observer  que  «  la  prière  étant  l'interprète 

du  désir,  l'ordre  des  demandes  ne  répond  point  à  l'ordre  de 
l'exécution,  mais  à  l'ordre  du  désir  ou  de  l'intention,  dans 

lequel  la  fin  vient  avant  ce  qui  est  ordonné  à  la  fin,  et  l'obten- 

tion du  bien  avant  l'éloignement  du  mal  ».  —  On  ne  pouvait 

justifier  d'une  manière  plus  vraie  et  plus  profonde  Tordre  des 

deux  groupes  de  demandes  qui  composent  l'Oraison  dominicale 
en  ce  qui  est  de  notre  bien  à  nous. 

L'ad  tertium  montre  comment  «  saint  Augustin,  au  livre  du 
Sermon  du  Seigneur  sur  fa  Montagne  (Vw.  II,  ch.  xi),  adapte  les 

sept  demandes  »  de  l'Oraison  dominicale  «  aux  sept  dons  et 
aux  béatitudes,  en  disant  :  Si  la  crainte  de  Dieu  est  ce  qui  fait 
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hienheareiix  les  pauvres  en  esprit,  nous  demandons  que  soil  sanc- 

tifié parmi  les  hommes  le  IS'om  de  Dieu  par  une  crainte  chaste.  Si 
la  piété  fait  que  bienheureux  sont  les  doux,  nous  demandons  que 

vienne  son  Royaume,  afui  que  nous  devenions  doux  et  que  nous  ne 

lui  résistions  pas.  Si  la  science  fait  que  bienheureux  sont  ceux  qui 

pleurent,  nous  prions  que  .sa  volonté  soit  faite  ;  parce  qu  ainsi  nous 

ne  pleurerons  pas.  Si  la  Jorce  fait  que  bienheureux  sont  ceux  qui 

ont  f(dm,  nous  prions  que  notre  pain  de  chaque  jour  nous  soit 

donné.  Si  le  conseil  fait  que  bienheureux  sont  les  miséricordieux, 

remettons  les  dettes,  afin  que  les  nôtres  nous  soient  remises.  Si 

l'intelligence  fait  que  bienheureux  sont  les  purs  de  cœur,  prions  de 

n'avoir  pas  un  cœur  double,  cherchant  les  choses  temporelles  d'où 
les  tentations  naissent  pour  nous.  Si  la  .sagesse  fait  que  bienheureux 

sont  les  pacifiques,  parce  qu'ils  seront  appelés  enfants  de  Dieu, 

prions  d'être  délivrés  du  mal  :  cette  délivrance,  en  effet,  fera  de 
nous  des  hommes  libres  enfmts  de  Dieu  ».  —  Dans  son  Commen- 

taire sur  les  Sentences,  liv.  III,  disL  34,  q.  i,  art.  G,  saint  Tho- 

mas déclarait  que  «  la  réduction  des  demandes  »  de  l'Oraison 

dominicale  «  aux  dons  »  du  Saint-Esprit,  «  ne  s'entend  pas  en 
cette  manière,  que  dans  les  demandes  il  ne  soit  demandé  que 

les  habitus  des  dons,  mais  en  ce  sens  que  par  chaque  demande 

il  est  demandé  quelque  chose  ayant  trait  à  l'un  des  dons.  Cette 

réduction  peut  se  prendre  d'une  double  manière.  D'abord,  en 
général,  en  ce  sens  que  tout  ce  qui  se  rapporte  aux  dons  se 

rapporle  aussi  aux  demandes  et  inversement.  Et,  de  cette  sorte, 

la  réduction  se  fait  non  seulemenl  par  mode  dappropriation, 

mais  encore  par  mode  de  propriété;  car,  de  même  que  les  dons 

perfectionnent  suffisamment  en  tout  ce  qui  est  de  la  vie  active 

et  de  la  vie  contemplative  soit  pour  la  vie  présente  soit  pour  la 

vie  future,  de  même  aussi  pour  toutes  choses  nous  implorons 

par  les  demandes  le  secours  di\iii.  D'une  autre  manière,  au 
sens  spécial.  Et,  de  cette  sorte,  on  ne  peut  point,  par  mode  de 

propriété,  ramener  chacun  des  dons  à  chacune  des  demandes; 

parce  que  les  choses  qui  sont  demandées  dans  les  diverses  de- 

mandes peuvent  appartenir  à  un  même  don,  et  inversement. 

La  réduction  se  fait  par  mode  dune  certaine  appropriation,  en 

tant  que  chacune  des  demandes  a  quelque  ressemblance  avec 
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chacun  des  dons  ».  —  Nous  comprenons  mieux,  après  cette 
explication,  le  texte  de  saint  Augustin  cité  ici  à  Vad  lerlhim. 

Uad  quartum  se  réfère  encore  à  saint  Augustin  pour  explicjuer 

les  différences  qui  existent  entre  saint  Matthieu  et  saint  Luc  au 

sujet  des  demandes  de  l'Oraison  dominicale.  «  (lomme  saint 
Augustin  le  dit  dans  Y Enchiridinn  (ch.  cxvi),  s(niil  Luc,  dans 

l'Oraison  dominicidc,  n'a  point  marqué  sept  demandes,  mais  seule- 
ment cinq.  Montrant,  en  ejjet,  que  la  troisième  demande  est  en 

quelque  sorte  la  répétition  des  deux  précédentes ,  en  l'omettant  il  la 
donne  à  entendre  :  et  cela,  parce  que  la  volonté  de  Dieu  tend 

surtout  à  cette  fin.  cjuc  nous  connaissions  sa  sainteté  et  que 

nous  régnions  avec  Lui.  De  même,  ce  que  saint  Matthieu  marque 

à  la  fui  :  Délivrez-nous  du  mal,  saint- Luc  ne  le  met  pas,  afm  que 

chacun  sache  qu'en  cela  il  est  délivré  du  mal,  qu'il  nest  pas  induit 
dans  la  tentation  ».  —  On  pourrait  aussi  expliquer  la  différence 
des  deux  Évangélistes,  par  ce  fait  que  saint  Luc  travaillait  sur 

des  docuirtents  oraux  ou  écrits  qui  rapportaient  l'Oraison  domi- 

nicale d'une  manière  abrégée.  Il  est  à  noter  d'ailleurs  qu'elle 
ne  se  rattache  pas  aux  mêmes  circonstances,  dans  les  deux 

Évangélistes.  Saint  Matthieu  la  rapporte  au  sujet  du  Sermon 

sur  la  Montagne;  saint  Luc,  au  sujet  du  voyage  de  Jésus  à 
Jérusalem. 

L'ad  quintum  explique  les  premiers  mots  de  l'Oraison  domi- 

nicale. «  La  prière  n'est  pas  adressée  à  Dieu  pour  que  nous  le 

fléchissions  »,  comme  le  supposait  à  tort  l'objection;  «  mais 
pour  exciter  en  nous-mêmes  la  confiance  dans  la  demande.  Or, 

cette  confiance  est  excitée  surtout  par  la  considération  de 

l'amour  de  Dieu  pour  nous,  qui  lui  fait  vouloir  notre  bien  ;  et, 
à  cet  effet,  nous  disons  :  .\otre  Père;  et  par  la  considération  de 

son  excellence  (|ui  le  rend  à  même  de  nous  accorder  ce  que 

nous  lui  demandons;  et,  dans  ce  but,  nous  disons  :  Qui  êtes 

aux  cieux  ».  —  Nous  voyons,  par  cet  ad  quintum,  que  le  début 

de  l'Oraison  dominicale  constitue  l'exorde  le  plus  parfait  en 
vue  des  demandes  qui  doivent  suivre.  Ce  début,  en  eflet,  nous 

met  tout  de  suite  en  présence  de  Dieu,  et  tend  à  exciter  dans 

nos  cœurs  une  absolue  confiance,  puisque  c'est  un  Père,  et  un 

l^ère  qui  est  le  Tout-Puissant ,  qu'il  évoque  devant  le  regard'de 
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nos  âmes.  —  On  pourrait  se  demander,  à  ce  sujet,  quel  est  le 
terme  de  notre  prière  ou  du  regard  de  notre  âme,  quand  nous 

disons  ainsi  :  .\olre  Père  qui  eles  aux  deux.  Est-ce  Dieu  dans 

l'unité  de  sa  nature,  ou  dans  la  Trinité  de  ses  Personnes,  ou 

dans  la  seule  Personne  du  Père?  Il  faut  dire  que  c'est  Dieu  dans 

la  Personne  du  Père,  selon  qu'elle  implique  les  deux  autres 
Personnes  de  la  sainte  Trinité,  et  en  raison  de  la  nature  divine 

commune  aux  Trois.  C'est  ainsi,  du  reste,  que  nous  nous 
adressons  ordinairement  à  Dieu  dans  les  prières  de  la  liturgie. 

Nous  demandons  au  Père,  par  le  Fils,  dans  l'unité  de  l'Esprit; 

et  tous  trois,  par  rapport  à  nous,  soit  dans  l'ordre  de  la  nature, 

soit  plus  encore  dans  l'ordre  de  la  grâce,  ont  la  raison  de  Père, 

en  fonction  des  biens  qu'ils  répandent  sur  nous  par  la  vertu 
de  la  même  nature  divine  et  qui  nous  font  les  enfants  de  Dieu. 

Rien  ne  saurait  être  comparé,  comme  perfection,  dans  l'or- 

dre de  la  prière,  à  l'Oraison  dominicale.  Elle  nous  fait  nous 
adresser,  dans  un  esprit  de  famille  divine,  à  Celui  qui  règne, 

Trine  et  Un,  dans  les  splendeurs  des  cieux,  et  qui  nous  permet 

d'aller  à  Lui  comme  des  enfants  vont  à  leur  Père.  Elle  met 
dans  nos  cœurs  et  sur  nos  lèvres  les  désirs  et  les  demandes 

qui  plaisent  le  plus  au  cœur  de  Dieu  et  qu'il  ne  peut  pas  ne 

pag  exaucer  :  le  désir  et  la  demande  de  sa  gloire  telle  qu'il  l'a 

en  propre  ;  et  telle  qu'il  veut  aussi  nous  la  communiquer  dans 
son  ciel,  pour  que  nous  soyons  éternellement  heureux,  avec 

Lui,  de  son  propre  bonheur;  le  désir  et  la  demande  des 

moyens  qui  doivent,  sur  cette  terre,  nous  assurer,  par  voie  de 

mérite  ou  par  voie  d'éloignement  de  tout  obstacle,  la  posses- 
sion future  de  cette  gloire  qui  nous  attend  au  ciel  :  accomplis- 

sement parfait  de  la  volonté  de  Dieu  ;  secours  d'ordre  surna- 

turel et  d'ordre  naturel,  qui  doivent  nous  aider  à  accomplir 
cette  volonté  de  Dieu  dans  toute  sa  perfection  ;  remise  et  pardon 

de  nos  fautes  passées,  incompatibles  avec  la  possession  de 

Dieu  dans  son  ciel  ;  protection  lutélaire  dans  les  combats  de  la 

tentation  sous  toutes  ses  formes;  et  pitié  pour  nos  misères 

quelles  qu'elles  soient.  C'est  le  cri  de  l'âme  en  ce  qu'il  a  de 
plus  pur,  de  plus  profond,  de  plus  haut,  de  plus  complet,  de 
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plus  divin.  Notre  vie  tout  entière  devrait  se  passer  à  le  faire 

monter  vers  Dieu  sur  des  ailes  de  feu,  ou  par  nos  soupirs,  ou 

par  nos  paroles,  ou  par  nos  actes. 

Mais,  précisément,  nous  devons  maintenant  nous  enquérir 

de  cgux  qui  peuvent  ainsi  prier,  du  mode  dont  ils  doivent  le 

faire,  et  de  lefTicacité  assurée  à  leur  prière.  —  Et,  d'abord,  à 
qui  donc  appartient-il  de  prier  :  est-ce  seulement  à  la  créature 

raisonnable?  et  les  saints,  dans  le  ciel,  le  peuvent-ils? —  Le 

premier  point  va  faire  l'objet  de  l'article  qui  suit. 

Article  X. 

Si  prier  est  le  propre  de  la  créature  raisonnable? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  prier  n'est  point  le 
propre  de  la  créature  raisonnable  ».  —  La  première  arguë  de 

ce  qu' «  il  appartient  au  même,  semble-t-il,  de  demander  et  de 
recevoir.  Or,  recevoir  convient  même  aux  Personnes  incréées, 

savoir  au  Fils  et  à  l'Esprit-Sainl  »  :  l'un  et  l'aulre,  en  effet, 
reçoivent  la  nature  divine.  «  Donc  à  eux  aussi  il  convient  de 

prier.  Et,  en  effet,  le  Fils  dit,  en  saint  Jean,  cbapitre  xiv 

(v.  i6)  :  Je  prierai  le  Père;  cl  de  l'Esprit-Saint,  l'Apôtre  dit 

{aux  fiomains,  cli.  vni,  v.  2 G)  :  L'Esprit  demande  pour  nous  ». 
—  La  seconde  objection  fait  observer  que  «  les  anges  sont  au- 

dessus  des  créatures  raisonuables,  étant  des  substances  intel- 

lectuelles. Or,  il  appartient  aux  anges  de  prier;  et  de  là  vient 

qu'il  est  dit,  dans  le  psaume  (xcxi,  v.  7)  :  Adorez-le,  vous  lous, 

ses  anges.  Donc  prier  n'est  point  le  propre  de  la  créature  rai- 

sonnable »>.  —  La  troisième  objection  dit  que  «  c'est  au  même 

qu'il  appartient  de  prier  et  d'invoquer  Dieu,  ce  qui  se  fait 
surtout  dans  la  prière.  Or,  il  convient  aux  animaux  sans  raison 

d'invoquer  Dieu;  selon  cette  parole  du  psaume  (cxlvi,  v.  9)  : 
Lui  qui  donne,  aux  bêtes,  leur  pâture,  el  aux  petits  des  corbeaux 

qui  rinvoquent.  Donc  prier  n'est  point  le  propre  de  la  créature 
raisonnable  ». 
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L'argument  sed  contra  rappelle  que  «  prier  est  un  acte  de  la 

raison,  comme  il  a  été  dit  plut  haut  (art.  i).  Or,  c'est  de  la 

raison  que  la  créature  raisonnable  tire  son  nom.  Il  s'ensuit 
que  prier  est  le  propre  de  la  créature  raisonnable  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas,  reprenant  et  complétant 
cet  argument  sed  contra,  déclare  que  «  comme  on  le  voit  par 

ce  qui  a  été  dit  plus  haut  (art.  i),  la  prière  est  un  acte  de  la 

raison  par  lequel  on  demande  à  un  supérieur,  de  même  que  le 

commandement  est  un  acte  de  la  raison  qui  ordonne  un  infé- 

rieur à  quelque  chose.  Il  s'ensuit  que  prier  conviendra  en 

propre  à  celui  à  (jui  il  convient  d'avoir  la  raison  et  d'avoir  un 
supérieur  qui  puisse  être  sollicité.  Or,  les  divines  Personnes 

n'ont  rien  qui  leur  soit  supérieur.  Quant  aux  animaux  »  et  à 

tous  les  autres  êtres  inférieurs  à  l'homme,  «  ils  n'ont  point  de 
raison.  Par  conséquent,  prier  ne  convient  ni  aux  divines  Per- 

sonnes, ni  aux  animaux  sans  raison,  mais  c'est  le  propre  de  la 
créature  raisonnable  ». 

L'ad  primum  explique  qu'  «  aux  divines  Personnes  il  con- 
vient de  recevoir  par  nature;  mais  prier  appartient  à  celui  qui 

reçoit  par  grâce.  Que  si  le  Fils  est  dit  prier  ou  demander,  c'est 

en  raison  de  la  nature  qu'il  s'est  unie,  savoir  la  nature  hu- 

maine, non  en  raison  de  la  nature  divine.  Quant  à  l'Esprit- 

Saint,  Il  est  dit  demander  parce  qu'il  nous  fait  demander  nous- 
mêmes  ». 

L'ad  seciindum  rappelle  que  «  la  raison  et  l'intelligence  en 
nous  ne  sont  point  des  facultés  diverses,  comme  il  a  été  vu 

dans  la  Première  Partie  (q.  79,  art.  8)  ;  elles  diffèrent  seule- 

ment comme  le  parfait  et  l'imparfait.  Et  voilà  pourquoi  quel- 
quefois les  créatures  intellectuelles,  qui  sont  les  anges,  sont 

distinguées  des  créatures  raisonnables;  et  quelquefois  elles 

sont  comprises  sous  le  même  nom.  Or,  c'est  en  ce  second  sens 
que  nous  disons  que  prier  est  le  propre  de  la  créature  raison- 

nable »  :  sous  ce  nom  de  créature  raisonnable,  nous  compre- 
nons aussi  les  anges. 

L'ad  tertium  fait  observer  que  «  les  petits  des  corbeaux  sont 
dits  invoquer  Dieu,  en  raison  du  désir  naturel  qui  fqiit  que 

toutes  choses  désirent  à  leur  manière  participer  la  bonté   di- 
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vine(cf.  l''-'2'"',q.  i,art.  8).  Et  c'est  ainsi  également  qu'on  dit  que 
les  animaux  sans  raison  obéissent  à  Dieu,  selon  l'instinct  naturel 

dont  Dieu  les  meut  ».  Mais  ce  n'est  plus  la  prière  ou  l'obéis- 
sance prises  dans  leur  sens  propre  ;  auquel  sens  elles  ne  con- 

viennent, comme  il  a  été  dit,  qu'à  la  seule  créature  raison- 
nable. 

La  prière  étant  un  acte  de  la  raison  qui  s'adresse  à  un  su- 

périeur, il  s'ensuit  manifestement  qu'il  n'y  aura  à  pouvoir 

prier  que  la  créature  douée  de  raison  ou  d'intelligence.  —  Mais, 

parmi  ces  créatures,  n'y  en  aura-t-il  pas,  qui,  en  laison  de  leur 

étal,  seront  dans  l'impossibilité  de  prier  :  tels,  par  exemple, 

les  saints  qui  sont  dans  le  ciel.  C'est  ce  que  nous  devons 

maintenant  considérer;  et  tel  est  l'objet  de  l'article  qui  suit. 

Article  XI. 

Si  l9k  saints  qui  sont  dans  la  Patrie  prient  pour  nous? 

l\  Cinq  objections  veulent  prouver  que  «  les  saints  (jui  sont 

dans  la  l'atrie  ne  prient  point  pour  nous  ».  —  La  première 

fait  observer  que  «  l'acte  de  quelqu'un  est  plus  méritoire  pour 
soi  que  pour  les  auties.  Or,  les  saints  qui  sont  dans  la  Patrie 

ne  méritent  point  pour  eux-mêmes,  ni,  non  plus,  ne  prient 
pour  eux  ;  car  ils  sont  déjà  arrivés  an  terme.  Donc  ils  ne 

prient  pas  non  plus  pour  nous  >k  —  La  seconde  objection 

déclare  (pie  «  les  saints  conforment  d'une  manière  parfaite 

leur  volonté  à  la  volonté  de  Dieu,  en  telle  sorte  qu'ils  ne  veuil- 

lent que  ce  que  Dieu  veut.  Or,  ce  que  Dieu  veut  s'accomjjlit 

toujours.  Donc  c'est  en  vain  (pie  les  saints  prieraient  pour 
nous». — La  troisième  objection ditque  «comme  les  saints  qui 
sont  dans  la  Patrie  sont  supérieurs  à  nous,  de  même  aussi 

ceux  (jui  sont  dans  k-  Purgatoire;  car  ils  ne  peuvent  plus  pé- 
cher. Or,  ceux  qui  sontdans  le  Purgatoire  ne  prient  point  pour 

nous,  mais  plut(')t  nous  |)()ur  eux.  Donc  les  saints  qui  sont 
dans  la  Patrie  ne  prient  point  non  plus  pour  nous  ».  —  La 

-MI.  —  La  Religion.  7 
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(|ualiième  objection  préscnle  une  remarque  très  intéressante  : 

«  Si  les  saints  qui  sont  clans  la  Patrie  pliaient  pour  nous,  la 

jjrière  des  saints  plus  élevés  serait  plus  efficace.  D'où  il  suit 

qu'on  ne  ̂ devrait  ])as  implorer  les  sufl'rages  des  saints  infé- 
rieurs, mais  seulenuMil  les  sulTrages  des  saints  supérieui's  ». — 

Enfin ,  la  cinquième  objection  note  que  «  l'âme  de  saint  Pierre 

n'est  point  saint  Pierre.  Si  donc  les  âmes  des  saints  priaient 
pour  nous,  tout  le  temps  (juelles  sont  séparées  du  corps, 

nous  ne  devrions  pas  interpeller  saint  Pierre  à  prier  i)Our 

nous,  mais  son  âme.  Or,  l'Église  fait  le  contraire.  Donc  les 
saints,  au  moins  avant  la  lésurrection ,  ne  prient  point  pour 

nous  ». 

L'argument  sed  contra  est  le  texte  du  second  livre  des  Ma- 
chabées,  cbapilre  dernier  (v.  l'i),  où  «  il  est  dit  ;  Celui-ci  esl 
celui  qui  prie  beaucoup  pour  le  peuple  et  pour  loule  la  sainte  cité, 

Jérémie,  le  prophète  de  Dieu  ». 

Au  corps  de  l'article,  saintThomas  nous  avertit  que  «  comme 
le  dit  saint  Jérôme  (dans  son  livre  Contre  Vigilantius,  n.  G),  ce  fut 

l'erreur  de  Vigilantius,  que,  tandis  que  nous  vivons,  nâks  pou- 
vons prier  les  uns  pour  les  autres  ;  mais  après  que  nous  sommes 

morts,  la  prière  de  personne  nest  exaucée  pour  autrui;  alors  sur- 

tout que  les  martyrs  demandant  que  leur  sang  fut  vengé  n'ont  pu 
[obtenir.  —  Mais,  ajoute  saint  Thomas,  ceci  est  entièrement 

faux.  Dès  là,  en  effet,  que  la  prière  pour  les  autres  provient  de 

la  charité,  comme  il  a  été  dit  (art.  7  et  8),  plus  les  saints  qui 

sont  dans  la  Patrie  ont  leur  charité  parfaite,  plus  ils  prient 

pour  ceux  qui  sont  encore  dans  l'exil  et  qui  peuvent  être 
aidés  de  leurs  prières;  et  plus  ils  sont  unis  à  Dieu,  plus 

leurs  prières  sont  elïicaces.  L'ordre  divin,  en  effet,  com- 

prend ceci,  que  de  l'excellence  des  supérieurs  il  se  fasse  un 
écoulement  dans  les  inférieurs,  comme  de  la  clarté  du  soleil 

dans  l'atmosphère.  Et  voilà  pourquoi  il  est  dit  du  Christ,  dans 

l'Épître  aux  Hébreux,  ch.  vn  (v.  25)  :  Approchant  par  Lui- 

même  Jusqu'à  Dieu  afin  d'interpeller  pour  nous.  Aussi  bien,  saint 
Jérôme  dit,  dans  son  livre  Contre  Vigilantius  (endroit  précité)  : 

Si  les  saints  et  les  martyrs,  vivant  encore  dans  le  corps,  peuvent 

prier  pour  les  autres,  alors  qu'ils  doivent  encore  penser  à  eux- 
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niâmes,  combien  plus  après  l'obtention  des  couronnes,  des  inctoi- 
res  et  des  triomphes  ». 

Vad  primum  déclare  qu«aux  saints  qui  sont  dans  la  Patrie, 

parce  qu'ils  sont  bienheureux,  rien  ne  manque  si  ce  n'est  la 
gloire  du  corps,  pour  laquelle  ils  prient.  Mais  ils  prient  pour 

nous,  à  qui  manque  la  perfection  dernière  de  la  béatitude.  Et 

leurs  ])rières  ont  rcfficacité  d'obtenir,  en  vertu  de  leurs  méri- 

tes précédents  et  de  l'acceptation  divine  ». 

L'ad  secundum  répond  ([ue  «  les  saints  demandent  ce  que 

Dieu  veut  être  fait  par  leurs  prières.  Et  ils  demandent  ce  qu'ils 
estiment  devoir  être  rempli  par  leurs  prières  selon  la  volonté 
de  Dieu  ». 

Vad  /e/'/jHm  explique  que  «  ceux  qui  sont  dans  le  Purgatoire, 

bien  qu'ils  soient  supérieurs  à  nous,  en  raison  de  l'impecca- 
bililé,  nous  sont  inférieurs,  cependant,  en  raison  des  peines 

qu'ils  subissent.  Et,  à  ce  titre,  ils  ne  sont  point  dans  l'état  de 

prier,  mais  plutôt  dans  celui  où  l'on  prie  pour  eux  ». 
Lad  quartuni  enseigne  que  «  Dieu  veut  que  les  inférieurs 

soient  aidés  par  tout  ce  qui  leur  est  supérieur.  Et  voilà  pour- 

quoi il  faut  implorer,  non  pas  seulement  les  saints  supérieurs, 

mais  aussi  les  saints  inférieurs.  Sans  quoi,  observe  saint  Tho- 

mas, il  n'y  aurait  à  implorer  que  la  miséricorde  de  Dieu  tout 
seul.  —  11  arrive  même,  remarque  le  saint  Docteur,  que  quel- 

quefois l'invocation  d'un  saint  inférieur  est  plus  ciïîcace  :  soit 

parce  qu'on  les  implore  avec  une  dévotion  plus  grande  ;  soit 
parce  que  Dieu  veut  faire  déclarer  leur  sainteté  ». 

Lad  quinlum  dit  que  «  parce  que  les  saints,  quand  ils  vivaient, 

méritèrent  de  prier  pour  nous,  à  cause  de  cela  nous  les  invo- 

quons sous  les  noms  dont  on  les  appelait  ici  et  sous  lesquels 

ils  nous  sont  plus  connus.  Et,  aussi,  pour  insinuer  la  foi  de  la 

résurrection  ;  comme  on  lit  dans  VExode,  ch.  m  (v.  G;  cf.  saint 

Matthieu,  ch.  xxii,  v.  3i,  3^)  :  Je  suis  le  Dieu  d'Abraham,  etc.  ». 

Les  saints  qui  sont  dans  la  Patrie  prient  pour  nous.  Leur 

charité  plus  parfaite  et  leur  union  à  Dieu  les  constituent,  à  un 

titre  spécial,  nos  intercesseurs  auprès  de  Lui.  L'hérésie,  qui  a 

voulu  contester  cette  vérité  si  douce  et  si  consolante,  s'est  par 
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trop  grossièrement  trompée.  Nous  avons  vu,  par  la  citation  du 

concile  de  Trente,  à  propos  de  Tarliclc  \,  ([ue  l'Eglise  avait 
confirmé  de  son  autorité  infaillible,  la  doctrine  exposée  en 

termes  si  lumineux  par  notre  saint  Docteur.  —  Nous  devons 

maintenant  nous  demander  comment  il  faut  piier.  Et,  là-des- 

sus, saint  Thomas  se  pose  trois  questions  :  notre  prière  doit- 

elle  être  vocale?  l'attention  y  est-elle  requise?  faut-il  qu'elle  se 

prolonge?  —  D'abord,  le  premier  point.  C'est  l'objet  de  l'arti- 
cle qui  suit. 

AUTICLE   XII. 

Si  la  prière  doit  être  vocale? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  la  prière  ne  doit  pas 

être  vocale  ».  —  La  première  arguë  de  ce  que  «  la  prière,  comme 

il  a  été  dit  (art.  A),  s'adresse  principalement  à  Dieu.  Or, 

Dieu  connaît  la  parole  du  cœur.  C'est  donc  en  vain  qu'on  use 
de  la  prière  vocale  ».  —  La  seconde  objection  fait  observer 

que  u  par  la  prière,  l'esprit  de  l'homme  doit  monter  vers 
Dieu,  comme  il  a  été  dit  (art.  i,  ad  '2'""  .  Or,  les  paroles  exté- 

rieures détournent  l'homme  de  l'ascension  de  la  contemplation 
vers  Dieu;  comme,  du  reste,  les  autres  choses  sensibles.  Donc 

il  ne  faut  pas,  dans  la  prière,  user  de  paroles  extérieures  ».  — 
La  troisième  objection  déclare  que  «  la  prière  doit  être  offerte 

à  Dieu  en  secret;  selon  cette  parole  que  nous  lisons  en  saint 

Matthieu,  ch.  vi  (v.  G)  :  Pour  vous,  quand  vous  prierez,  entrez 

dans  votre  chambre ,  et ,  fermantvotre  porte,  priez  votre  Père  dans  le 

secret.  Or,  par  la  parole  extérieure,  la  prière  se  publie.  Donc  il 

ne  faut  point  que  la  prière  soit  vocale  ». 

L'argument  sed  contra  apporte  le  beau  texte  du  psaume 

(cxLi,  n.  2),  où  «  il  est  dit  :  De  ma  voix  J'ai  crié  vers  le  Seigneur; 

de  ma  coix  j'ai  prié  le  Seigneur  ». 

Au  corps  d'article,  saint  Thomas  fornmle  d'abord  une  dis- 
tinction qui  va  lui  permettre  de  préciser  admirablement  tout 

ce  qui  a  trait  à  la  prière  vocale.  «  Il  y  a,  dit-il,  une  double 

sorte  de  prière  :  la  prière  commune;  et  la  prière  particulière. 
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—  La  prière  commune  est  celle  qui  est  oficrte  à  Dieu  par  les 

ministres  de  l'Église  »  au  nom  ou  «  en  la  personne  de  tout  le 
peuple  fidèle.  Doù  il  suit  que  cette  prière  doit  être  manifestée 

à  tout  le  peuple,  pour  qui  »  ou  au  nom  de  qui  «  elle  est  faite. 

Et  ceci  ne  pourrait  avoir  lieu  si  elle  n'était  vocale.  Aussi  bien 

il  a  été  raisonnajjlement  institué  que  les  ministres  de  l'Église 
prononcent  même  à  haute  voix  ces  sortes  de  prières,  atin 

qu'elles  puissent  j)arvenir  à  la  connaissance  de  tous  ».  Ici,  la 

condition  même  de  prière  pul)lique  demande  qu'elle  soit  exté- 
rieure et  prononcée  à  voix  intelligible. 

«  La  prière  particulière  «  ou  privée  «  est  celle  qui  est  offerte 

par  la  personne  particulière  d'un  chacun  priant  soit  pour  elle- 

même  soit  pour  les  autres.  Pour  cette  prière,  il  n'est  point 

nécessaire  qu'elle  soit  vocale.  —  Toutefois,  ajoute  saint  Tho- 

mas, la  voix  )>  ou  la  parole  extérieure  «  s'adjoint  à  cette  prière 

pour  une  triple  raison.  —  D'abord,  pour  exciter  la  dévotion 

intérieure  dont  s'élève  vers  Dieu  1  àme  de  celui  (pii  prie.  C'est 

qu'en  effet,  les  signes  extérieurs,  soit  de  paroles,  soit  aussi  de 
certains  actes,  meuvent  l'homme  dans  l'ordre  de  la  connais- 

sance, et,  par  suite,  aussi  dans  l'ordre  de  lan'cction.  Et  voilà 
pourquoi  saint  Augustin  dit,  dans  sa  lettre  à  Probe  (ch.  ix), 

que  par  tes  paroles  et  autres  signes  nous  nous  exeitons  ptiis  vire- 
ment à  accroître  nos  saints  désirs.  Il  faudra  donc,  dans  la  prière 

particulière  ou  privée,  user  de  ces  paroles  et  de  ces  sortes  de 

signes  autant  que  cela  sert  à  exciter  intérieurement  l'esprit. 

Si,  au  contraire,  l'esprit  est  distrait  par  ces  choses-là  ou  em- 

pêché de  quelque  manière  que  ce  puisse  être,  il  faut  s'en  abs- 

tenir. Ceci  arrive  surtout  pour  ceux  dont  l'esprit  est  sulFisam- 
ment  disposé  à  la  dévotion  sans  ces  sortes  de  signes.  Aussi 

bien  le  psalmiste  disait  (ps.  xxvi,  v.  8)  :  Mon  cœur  vous  a  dit  : 

c'est  vous  seid  tjue  chercfie  mon  visage:  et  d'Anne  »,  la  mère  de 
Samuel,  «  nous  lisons,  au  premier  livre  des  Rois,  ch.  i  {\ .  i3), 

qu'e//f  partait  dans  son  cœur  ».  On  aura  remarqué  la  règle  si 

sage  donnée  par  saint  Thomas,  à  l'occasion  de  celle  première 

raison  qui  justilie  l'usage  de  la  parole  extérieure  ou  de  tous 
autres  signes,  dans  la  prière  parliculièie  et  privée.  Dans  la 

mesure  où  tout  cela  peut  aider  et  accroître  la  dévotion  inté- 
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rieure  et  l'ascension  de  l'ùmc  vers  Dieu,  on  doit  y  recourir; 
mais  il  faut  le  laisser,  dès  que  cela  devient  une  entrave  ou 

un  obstacle.  —  «  La  seconde  raison  qui  fait  qu'on  adjoint  la 
prière  vocale,  est  comme  la  raison  de  dette  à  rendre  :  en  telle 

\  sorte  que  l'homme  serve  Dieu  selon  tout  ce  qu'il  tient  de  Dieu, 

c'est-à-dire  non  pas  seulement  par  l'esprit,  mais  aussi  par  le 

corps.  Ceci  convient  surtout  à  la  prière  en  tant  qu'elle  est 
satisfactoire.  Et  voilà  pourquoi  il  est  dit  dans  Osée,  chapitre 

dernier  (v.  3)  :  Enlevé:  toute  iniquité;  accepte:  le  bien;  et  nous 

vous  rendrons  comme  victimes  l'hommage  de  nos  lèvres.  —  Une 

troisième  raison  d'adjoindre  la  prière  vocale  est  un  certain 

rejaillissement  de  l'âme  sur  le  corps  dû  à  la  véhémence  de 

l'affection  du  cœur;  selon  cette  parole  du  psaume  (xv,  v.  9)  : 
Mon  cœur  a  été  dans  la  joie  et  ma  langue  a  éclaté  en  chants  de 

loucmges  ». 

L'ad  primum  répond  que  «  la  prière  vocale  n'est  point  em- 

ployée à  l'effet  de  manifester  à  Dieu  quelque  chose  qu'il  ne 

connaîtrait  pas,  mais  pour  que  l'esprit  de  celui  qui  prie  ou 
des  autres  soit  excité  »  et  porté  u  vers  Dieu  ». 

L'ttd  secundum  accorde  que  «  les  paroles  qui  se  rapportent 

à  des  choses  étrangères  distraient  l'esprit  et  empêchent  la  dé- 
votion de  celui  qui  prie.  Mais  les  paroles  qui  signifient  ce  qui 

a  trait  à  la  dévotion  excitent  les  esprits,  surtout  les  esprits 

qui  sont  par  eux-mêmes  moins  dévots  ». 

L'ad  tertium  explique,  se  référant  à  saint  Jean  Chrysostome, 

ou  plutôt  à  l'auteur  anonyme  de  ViEurrc  inacfievée  sur  saint 
Matthieu  rangée  parmi  les  écrits  de  ce  Père,  homélie  XIII,  que 

((  le  Seigneur  défend  de  prier  en  public  quand  on  y  prie  pour  être 

vu  de  ce  public.  Aussi  bien  celui  qui  prie  ne  doit  rien  faire  de 

nouveau  qui  attire  les  regards  des  hommes,  ou  en  criant,  ou  en 

se  frappant  la  poitrine,  ou  en  étendant  les  mains.  —  Et  cepen- 
dant, comme  le  dit  saint  Augustin  dans  son  livre  du  Sermon 

sur  la  Montagne  (liv.  II,  ch.  m),  cire  vu  des  liommes  nest  point 

chose  défendue  ;  mais  de  faire  ces  choses  pour  être  vu  des  hom- 

mes ».  —  Il  n'y  a  donc  pas  à  s'abstenir  systématiquement  de 
tout  acte  extérieur,  dans  la  prière,  pouvant  être  vu  des  hommes 

ou  même  attirer  leurs  regards.  Lorsque  les  devoirs  de  la  prière 

» 
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publique  ou  même  les  intérêts  de  la  prière  privée  le  deman- 

dent, ces  actes,  quels  qu'ils  puissent  être,  sont  chose  bonne  et 

louable.  Il  faut  seulement  éviter  l'ostentation  ou  tout  ce  qui 
serait  même  un  manque  de.  discrétion  et  de  sage  prudence. 

La  prière  qui  peut  être  vocale  ou  extérieure,  au  sens  que 

nous  avons  dit,  doit-elle  aussi,  même  alors,  être  animée  de 

l'attention  intérieure.  C'est  ce  que  nous  devons  maintenant 

examiner;  et  c'est  l'objet  de  l'article  suivant. 

Article  XII ï. 

S'il  est  nécessaire  à  la  prière  qu'elle  soit  attentive? 

Trois  objections  veulent  prouver  qu'  u  il  est  nécessaire 

à  la  prière  qu'elle  soit  attentive  ».  —  La  première  est  le 
texte  de  Notre-Seigneur  en  saint  Jean,  ch.  iv  (v.  2^),  où  «  il  est 

dit  :  Dieu  est  esprit;  et  ceux  qui  l'adorent,  c'est  en  esprit  et  en 

vérité  qu'ils  doivent  l'adorer.  Or,  la  prière  n'est  pas  en  esprit, 

si  elle  n'est  pas  attentive.  Donc  il  est  nécessaire  à  la  prière 

qu'elle  soit  attentive  ».  —  La  seconde  objection  rappelle  que 

«  la  prière  est  une  ascension  de  l'intcllifjenre  vers  Dieu  (saint  Jean 
Damascène,  de  la  Foi  Orthodoxe,  livre  lll,  cli.  wiv).  Or.  quand 

la  prière  n'est  pas  attentive,  l'intelligence  ne  monte  point  vers 

Dieu.  Donc  il  est  nécessaire  à  la  prière  qu'elle  soit  attentive  ». 

—  La  troisième  objection  dit  qu'  «  il  est  nécessaire  à  la  prière 

qu'elle  soit  exempte  de  tout  péché.  Or,  il  n'est  point  sans 

péché,  que  queUju'un,  quand  il  prie,  soulïie  (jue  son  esprit 

s'en  aille  :  il  semble,  en  elï'el,  se  moquer  de  Dieu;  comme  si 

qiieWiu'un  parlait  à  un  homme  et  ne  prenait  pas  garde  aux 

paroles  qu'il  dit.  Kt  voilà  pourquoi  saint  Basile  déclare  (dans 

sa  Hèfjle  monastique,  ch.  i),  qu'/7  Jaul  implorer  le  secours  divin 

non  d'une  façon  relâchée  ni  en  laissant  l'esprit  aller  d'ici  de  là: 
car  celai  qui  agit  de  la  sorte  non  seulement  n  obtiendra  pas  ce 

qu'il  demande,  mais  plutôt  irritera  la  colère  de  Dieu.  Donc  il  sem- 

ble nécessaire  à  la  prière  qu'elle  soit  attentive  ».  Cette  objcc- 
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lion,  on  le  voit,  est  d'un  vif  intérêt.  La  réponse  de  saint  Tho' 
mas  en  montrera  la  vraie  portée. 

l/argiiment  scd  contra,  d'une  mélancolie  délicieuse,  fait  ob- 
server que  ((  même  les  saints  personnages  souHrent,  parfois, 

quand  ils  ])rient,  d'évagations  de  l'esprit;  selon  cette  parole 

du  psaume  (xxxix,  v.  i3)  :  Mon  cœur  m'a  abandonné  :  cor 
meiim  dereliqait  me  ». 

Au  corps  de  l'article, -saint  Thomas  nous  avertit  que  «  cette 

question  a  surtout  sa  place  quand  il  s'agit  de  la  prière  vocale. 

Et,  à  ce  sujet,  il  faut  savoir  qu'une  chose  peut  être  dite  néces- 

saire d'une  double  manière.  D'abord,  comme  ce  par  quoi  on 

parvient  dune  façon  meilleure  à  la  fin.  Et,  à  ce  titre,  l'atten- 

tion est  absolument  nécessaire  à  la  prière.  D'une  autre  manière, 
une  chose  est  dite  nécessaire  comme  ce  sans  quoi  la  chose  ne 

peut  pas  obtenir  son  effet.  Or,  il  est  un  triple  effet  de  la  prière. 

Le  premier,  commun  à  tous  les  aCles  informés  par  la  charité, 

qui  est  de  mériter.  Pour  cet  effet,  il  n'est  point  requis  néces- 

sairement que  l'attention  soit  dans  la  prière  en  tout  ce  qu'elle 

comprend;  mais  la  vertu  de  la  première  intention  que  l'on  a 
en  venant  à  la  prière  rend  toute  la  prière  méritoire  :  comme 

il  arrive  pour  les  autres  actes  méritoires  ».  On  remarquera, 

au  passage,  que  saint  Thomas  requiert»  de  toute  nécessité, 

pour  qu'un  acte  de  vertu  soit  méritoire,  qu'il  soit  fait  sous 
l'influence  au  moins  virtuelle  de  l'acte  de  charité;  par  consé- 

quent, la  simple  présence  de  l'habitus  de  la  charité  dans  l'âme 
ne  suffit  pas  pour  le  mérite.  Nous  avions  déjà  noté  celte  doc- 

trine, à  propos  du  péché  véniel,  7''-2"^  q.  88,  art.  2,  et  à 

propos  du  mérite,  /"-2«^  q.  i\l\,  art.  [\.  «  Un  second  effet  de 

la  prière,  et  qui  lui  est  propre,  est  d'obtenir  »  ce  qui  est 
demandé.  «  Pour  cet  effet,  aussi,  il  suffît  de  la  première  inten- 

tion, qui  est  principalement  regardée  par  Dieu.  Que  si  cette 

première  intention  manque,  la  prière  n'est  ni  méritoire  ni 
efficace  à  obtenir.  Diea,  en  effet,  n  écoute  point  celte  prière  à 

laquelle  ne  fait  point  d'attention  celui  qui  prie,  comme  le  dit  saint 
Grégoire  (ou  plutôt  Hugues  de  Saint-Victor,  dans  son  Exposi- 

tion de  la  Règle  de  saint  Augustin,  ch.  ni).  Un  troisième  effet 

de  la  prière  est  celui  qu'elle  produit  au  moment  même  où  l'on 
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prie,  et  c'est  une  certaine  réfection  spirituelle  de  l'âme.  Pour 

ceci  est  requise  de  toute  nécessité  dans  la  prière  l'attention. 

Et  c'est  pourquoi  il  est  dit  dans  la  première  Épître  aux  Corin- 
thiens, ch.  XIV  (v.  l 'j)  :  Si  Je  prie  »  seulement  «  arec  In  langue, 

mon  esprit  demeure  sans  fruit.  Toutefois,  il  faut  savoir  qu'il 
est  une  triple  attention  qui  peut  être  apportée  dans  la  prière 

vocale.  L'une  est  celle  qui  fait  attention  aux  paroles,  pour  ne 

pas  se  tromper.  L'autre,  qui  fait  attention  au  sens  des  paroles. 
La  troisième  qui  fait  attention  à  la  fin  »  ou  au  but  «  de  la 

prière;  c'est-à-dire  à  Dieu  »  qu'il  sagit  de  toucher,  «  et  à  la 
chose  en  vue  de  laquelle  on  prie.  Cette  dernière  attention  est 

la  plus  nécessaire.  Et  même  les  simples  (en  latin  idiotae)  »  qui 

n'entendent  pas  le  sens  des  paroles  «  peuvent  l'avoir.  Et  par- 

fois cette  attention,  qui  porte  l'àme  vers  Dieu,  est  si  forte,  que 

l'esprit  en  oublie  tout  le  reste,  comme  le  remarque  Hugues 
de  Saint-Victor  »  {Du  mode  de  prier,  ch.  ii).  Or,  nul  doute  que 

dans  ce  dernier  cas  la  prière  ne  soit  parliculicrement  excel- 
lente. 

L'ad  primuni  déclare  qu'  n  il  prie  en  esprit  et  en  vérité,  celui 

qui  vient  à  la  prière  à  l'instigation  de  l'Esprit-Saint,  quand 
bien  même,  dans  la  suite,  en  raison  de  queUiue  infirmité, 

l'esprit  s'évade  »  et  aille  aux  choses  étrangères. 
h\id  secundum  confirme  excellemment  la  rcmaKjue  finale 

qui  vient  d'être  faite.  «  L'esprit  humain,  en  raison  de  l'infir- 
mité de  la  nature,  ne  peut  point  se  tenir  longtemps  sur  les 

hauteurs;  car  le  poids  de  l'infirmité  humaine  déprime  l'àme 

vers  les  choses  d'en  bas.  Et  voilà  pourquoi  il  arrive  que  lors- 

que l'esprit  de  celui  qui  prie  monte  vers  Dieu  par  la  contem- 

plation, tout  d'un  coup  il  s'échappe  en  raison  de  quelque  infir- 
mité ». 

L'ad  Icrtiuni  répond  (juc  «  si  quelqu'un,  de  propos  délibéré, 

commet  l'évagation  de  l'esprit  durant  la  prière,  c'est  là  un 
péché,  qui  empêche  le  fruit  de  la  prière.  Et  contre  cela,  saint 

.\ugustin  dit  dans  sa  Kègle  :  Dans  les  psaumes  et  dans  les  hym- 

nes, fjuand  vous  priez  Dieu,  ayez  dans  l" esprit  ee  que  vous  projérez 

des  lèvres.  Mais  l'évagalioji  de  l'esprit  qui  n'est  point  de  propos 

délibéré,  n'enlève  point  le  fruit  de  la  prière.  Et  c'est  pourqifoi 
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saint  Basile  dit  (endroit  cité  dans  l'objection)  :  Que  si,  ajftiihli 
par  le  péché,  tu  ne  peux  point  te  fixer  dans  la  prière,  retiens-toi 

autant  que  tu  le  peux  et  Dieu  te  pardonnera  :  parce  que  ce  n'est 
point  par  néglujence ,  mais  à  cause  de  ta  fragilité  qui  ne  te  permet 

pas  de  te  tenir  devant  Lui  comme  il  le  faudrait  ».  —  Cette  doc- 

trine si  humaine,  qui,  sans  rien  sacrifier  à  la  paresse  ou  à  la  | 

négligence  et  aux  distractions  coupables,  tient  compte  cepen- 
dant de  la  faiblesse  qui  est  la  nôtre  après  le  péché,  est  on  ne 

peut  plus  consolante. 

La  prière,  pour  ce  qui  est  du  mieux  de  ses  intérêts,  demande 

l'attention  pure  et  simple;  mais,  comme  nécessité  absolue,  s'il 

s'agit  du  mérite  à  acquérir  ou  aussi  de  l'objet  de  la  prière  à 
obtenir,  il  suffît  de  l'intention  du  début  se  continuant  ensuite 

virtuellement  pendant  le  reste  de  la  prière;  s'il  s'agissait  de  la 

réfection  spirituelle  de  l'âme,  en  raison  de  l'acte  même  de  la 

prière,  il  faudrait,  dans  ce  cas,  l'attention  actuelle,  non  pas 
seulement  à  la  prononciation  matérielle  des  paroles,  mais  aussi 

au  sens  de  ces  paroles,  ou,  à  tout  le  moins,  et  par-dessus  tout, 

au  terme  de  la  prière,  c'est-à-dire  à  Dieu  que  l'on  prie  et  à  la 
chose  pour  laquelle  on  le  prie.  —  Que  penser  de  la  durée  de 

la  prière  ?  Faut-il  que  la  prière  soit  longue  ?  Ne  faudrait-il 

même  pas  quelle  dure  toujours?  C'est  ce  que  nous  devons 

maintenant  considérer;  et  tel  est  l'objet  de  l'article  qui  suit. 

Article  XIV. 

Si  la  prière  doit  être  longue  comme  durée  ? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  la  prière  ne  doit  pas 

être  longue  comme  durée  ».  —  La  première  cite  le  mot  de 

l'Évangile,  où  «  nous  lisons,  en  saint  Matthieu,  ch.  vi  (v.  7)  : 
Qufmd  vous  priez,  ne  vous  livre:  pas  à  de  multiples  paroles.  Or, 

celui  qui  prie  longtemps  doit  se  livrer  à  de  multiples  paroles; 

surtout,  si  la  prière  est  vocale.  Donc  la  prière  ne  doit  pas  être 

longue  comme  durée  ».  —  La  seconde  objection  dit  que  «  la 
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prière  est  la  traduction  du  désir.  Or,  le  désir  est  d'autant  plus 

saint  qu'il  est  davantage  ramené  à  une  seule  chose;  selon  cette 

parole  du  psaume  (xxvi,  v.  'i)  :  J'ai  demandé  cm  Seigneur  une 
seule  chose;  et  celle-là  Je  la  poursuivrai.  Donc  la  prière  aussi 

est  d'autant  plus  agréable  à  Dieu  qu'elle  est  i)lus  courte  ».  — 

La  troisième  objection  déclare  qu'  «  il  semble  illicite  que 

l'homme  passe  les  limites  fixées  par  Dieu,  surtout  dans  les 
choses  qui  touchent  au  culte  divin  ;  selon  celte  parole  de 

VExode,  ch.  xix  (v.  :u)  :  Avertis  ce  peuple,  de  peur  qu'il  ne 
veuille  passer  les  limites  fixées  et  essayer  de  voir  le  Seigneur,  et 

qu'il  n'en  périsse  un  grand  nombre.  Or,  le  terme  de  la  prière 

nous  a  été  fixé  par  le  Seigneur,  quand  II  a  institué  l'Oraison 
dominicale,  comme  on  le  voit  par  saint  Matthieu,  ch.  vi  (v.  9 

et  suiv.).  Donc  il  n'est  point  permis  de  prolonger  la  prière 
au  delà  de  ce  terme  ». 

L'argumcîit  sed  contra,  se  ])ortatil  à  l'exlrèmo  o|)posé,  dit 

qu'  «  il  semble  qu'il  faille  prier  continuellement,  (i'est  (|u'en 
elFet  le  Seigneur  dit,  en  saint  Luc,  ch.  xviii  (v.  i)  :  Il  faut  tou- 

jours priei^et  ne  Jamais  se  lasser.  Et,  dans  la  première  Kpitre 

aux  Thcssalonicicns,  ch.  v  (v.  17),  il  est  dit  :  /^ric:  sans  inter- 
ruption ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  répond  que  «  nous  pou- 

vons parler  de  la  prière  en  un  double  sens  :  d'abord,  selon  elle- 
même;  ensuite,  selon  sa  cause.  —  La  cause  de  la  prière  est  le 

désir  de  la  charité,  d'où  la  prière  doit  procéder,  (le  désir  doit 
être  en  nous  continuel,  ou  en  acte,  on  en  vertu  :  la  vertu  de  ce 

désir  demeure  dans  toutes  les  choses  que  nous  faisons  sous  la 

motion  de  la  charité  :  c'est  ainsi  que  nous  devons  faire  toutes 
choses  pour  la  gloire  de  Dieu,  comme  il  est  dit  dans  la  pre- 

mière l'4)itre  aux  Corinthiens,  ch.  x  (v.  3i).  Et,  de  ce  chef,  la 
prière  doit  être  continuelle.  Aussi  bien  saint  Augustin  dit, 

dans  sa  Icttn;  à  Probe  (ch.  i\)  :  Dans  la  foi,  l'espérance  et  la 
charité,  notre  désir  se  continuant  toujours,  nous  prions  sans  cesse. 

—  Mais  la  prière  considérée  en  elle-même  ne  peut  pas  être 

assidue  »  ou  continuelle;  «  parce  (juil  faut  vacjuer  à  d'autres 
œuvres.  Seulemcid ,  comme  le  dit  saint  Augustin,  au  même  en- 

droit, à  certains  intervalles  d'heures  et  de  temps,  nous  prions  Dteu 
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même  par  des  paroles,  afm  qu'à  l'aide  de  ces  signes  extérieurs 
nous  nous  avertissions  nous-mêmes  ;  que  nous  nous  manifestions 

à  nous-mêmes  combien  nous  avons  progressé  dans  notre  désir  ; 
cl  que  nous  nous  excitions  plus  vivemerd  à  progresser  encore. 

Et  parce  que  la  qiiaiililé  d'une  chose  doit  être  proportionnée  à 
sa  fin,  comme  la  quantité  de  la  potion  à  la  santé,  de  là  vient 

qu'il  est  à  propos  que  la  prière  »  en  elle-même  d  dure  autant 

que  c'est  utile  pour  exciter  la  ferveur  du  désir  intérieur.  Mais 

quand  elle  déjjassc  cette  mesure,  en  telle  sorte  qu'elle  ne  peut 
durer  sans  ennui  ou  dégoût,  il  ne  faut  pas  la  prolonger  davan- 

tage )),  à  moins  qu'il  ne  s'agît  d'une  prière  fixée  quant  à  sa 
durée  par  une  règle  indépendante  de  notre  volonté.  «  Aussi 

bien  saint  Augustin  dit,  dans  sa  lettre  à  Probe  (ch.  x)  :  On 

rapporte  que  les  frères  en  Egypte  ont  de  fréquentes  prières,  mais 

très  courtes  et  Jetées  comme  en  courant  par  mode  de  flèches,  de 

peur  que  cette  intention,  hautement  en  éveil,  qui  est  souveraine- 

ment nécessaire  en  celui  qui  prie,  ne  s'évanouisse  el  ne  s'émousse 
par  des  longueurs  démesurées.  Et,  par  là,  eux-mêmes  montrent 

asse:  que  cette  intention,  de  même  qu'il  ne  faut  pas  l'émousser 
quand  elle  ne  peut  point  durer,  de  même  aussi,  quand  elle  dure,  il 

ne  faut  point  l'interrompre  aisément  ».  —  Saint  Thomas  ajoute, 
complétant  ces  réflexions  si  sages  de  saint  Augustin,  que 

«  comme  il  faut  en  agir  ainsi,  dans  la  prière  privée,  eu  égard 

à  l'intention  ou  à  la  ferveur  de  celui  qui  prie,  il  le  faut  égale- 
ment, dans  la  prière  commune  ou  publique,  eu  égard  à  la 

dévotion  du  peuple  »  :  ne  s'exposant  point  à  lasser  cette  dévo- 
tion ou  à  la  rebuter  par  des  prières  multipliées  ou  prolongées 

sans  discrétion  aucune;  mais  évitant  aussi  de  tomber  dans  un 

excès  contraire,  (jui  priverait  la  dévotion  publique  de  ses  légi- 
times exigences. 

L'rtd  primum  répond  encore  par  un  texte  lumineux  de  saint 
Augustin,  emprunté  à  sa  lettre  (>  Probe  (ch.  ix)  :  Prolonger  sa 

prière,  dit-il,  n'est  point  la  même  chose  que  se  perdre  en  paroles; 
car  autre  est  la  multiplicité  des  paroles,  autre  la  prolongation  du 

mouvement  affectif .  Et,  en  effet,  nous  lisons  du  Seigneur  Lui-même, 

qu'il  passait  ses  nuits  en  prière,  et  qu'il  priait  longuement,  à  l'effet 
de  nous  donner  l'exemple.  Et  plus  bas,  il  ajoute  :  Que  la  multipli- 
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rite  des  paroles  soit  absente  de  la  prière:  mais  (/ne  ne  fusse  point 

défaut  la  supplieation ,  si  le  désir  fervent  persévère.  C'est  qu'en 
effet  la  multiplicité  des  paroles,  dans  la  prière,  consiste  à  trader 

en  paroles  superflues  une  chose  nécessaire  :  car  souvent  cette 

ajpiire  se  traite  mieux  par  les  gémissements  que  par  les  discours  ». 

Vad  secundum  déclare  que  «  la  durée  de  la  prière  ne  consisle 

point  en  ce  que  beaucoup  de  choses  soient  demandées,  mais 

en  ce  que  le  mouvement  du  cœur  se  continue  dans  le  fait  de 
désirer  une  même  chose  ». 

Vad  tertium  fait  observer  que  d  le  Seigneur  n'a  point  institué 
cette  Oraison  »  dominicale,  «  comme  si  nous  ne  devions  user 

que  de  ces  paroles  quand  nous  prierions  ;  mais  parce  que  l'in- 
tention ou  le  désir  de  notre  prière  doit  tendre  à  obtenir  ces 

seules  choses  »  qui  s'y  trouvent  marquées,  «  en  quelque  ma- 
nière que  nous  les  exprimions  ou  que  nous  les  pensions  ». 

Nous  avons  ici  un  ad  quartum,  parce  que  l'argument  sed 

contra  pourrait  être  mal  compris.  Il  est  vrai  (ju'il  faut  prier 

toujours  sans  jamais  se  lasser;  mais  ceci  ne  doit  pas  s'entendre 

de  la  prière  en  elle-même  :  il  s'agit  seulement  de  sa  cause  ou 

du  désir  de  la  charité.  —  Et,  en  effet,  «  quelqu'un  prie  conti- 

nuellement, ou  bien  parce  (ju'il  a  la  continuité  du  désir,  ainsi 

qu'il  a  été  dit  (au  corps  de  l'article);  —  ou  bien  parce  qu'il  ne 
manque  pas  de  prier  aux  heures  ou  aux  temps  marqués;  —  ou 

bien,  en  raison  de  l'eilet  :  soit  en  celui  qui  piie,  et  (jui  même 
après  la  prière,  demeure  plus  dévot  ;  soit  aussi  dans  les  autres, 

comme  si  quelqu'un,  par  ses  bienfaits,  en  provoque  un  autre  à 
prier  pour  lui,  alors  que  lui-même  cesse  de  priei-  et  se  repose  ». 

La  prière,  prise  en  elle-même  ou  dans  l'acte  soit  intérieur  soit 
extérieur  qui  la  constitue,  ne  saurait  durer  toujours  et  sans  inter- 

ruption. C'est  là  chose  absolument  impossible  sur  cette  terre. 

Mais  la  cause  d'où  elle  provient,  et  qui  n'est  autre  que  le  mouve- 

ment de  la  charité  portant  l'àme  vers  Dieu,  peut  et  doit  durer 
toujours,  sinon  dans  son  acte,  au  moins  dans  la  vertu  de  cet 

acte.  Ce  point  de  doctrine,  si  important  et  qui  domine  toute  la 

question  de  la  valeur  surnaturelle  de  nos  actes,  est  mis  en 

vive  lumière  par  saint  Tliomas,  dans  le  commentaire  sur   les 
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Sentences,  liv.  IV,  disl.  i5,  q.  f\,  art.  ̂ ,  ry'' 3  et  \.  Nous  repro- 

duisons ici  rcnseignenient  du  saint  Docteur,  parce  qu'il  éclaire 
non  seulement  la  question  de  lattention  requise  dans  la  piière 

et  la  question  de  la  durée  de  la  prière  que  nous  venons  de 

voir,  mais  aussi  celle  de  son  erficacilé,  que  nous  allons  abor- 
der. 11  est  encore,  nous  venons  de  le  dire,  de  la  plus  haute 

importance  pour  la  question  du  mérite  en  «>^énéral. 

«  Un  acte,  explique  saint  Thomas  dans  la  </"  [\,  est  dit  durer 

d'une  double  manière  :  ou  selon  son  essence  ;  ou  selon  sa 

vertu  ou  son  eflet.  C'est  ainsi  que  la  motion  de  celui  qui  lance 

une  pierre  dure  quant  à  l'essence  de  l'acte  tandis  qu'il  lient 
de  la  main  cette  pierre  et  la  projette  ;  mais  la  vertu  de  la  mo- 

tion dure  tout  autant  que  la  pierre  par  la  force  de  l'impulsion 
première  continue  de  se  mouvoir.  Pareillement  aussi,  je  dis 

que  la  durée  de  la  prière  peut  se  considérer  d'une  double  ma- 
nière :  ou  selon  l'essence  de  l'acte,  et  de  la  sorte  Ihomme  ne 

doit  pas  prier  continuellement  ou  toujours,  car  il  faut  qu'il 

s'occupe  parfois  daulre  chose;  ou  selon  la  vertu,  et  de  la  sorte 
sa  vertu,  surtout  en  ce  (|ui  est  de  son  commencement,  demeure 

dans  toutes  les  autres  œuvres  que  Jious  faisons  dans  l'ordre 
voulu  :  nous  devons,  en  effet,  ordonner  toutes  choses  à  la  pos- 

session de  la  vie  éternelle;  et  voilà  pourquoi  le  désir  de  la  vie 

éternelle,  qui  est  le  principe  de  la  prière,  demeure  dans  toutes 

les  œuvres  bonnes,  selon  sa  vertu  :  aussi  bien  la  glose  dit,  sur 

la  première  Épître  aux  Thessaloniclens,  ch.  v  (v.  17)  :  //  ne 

cesse  point  de  prier,  celui  qui  ne  cesse  point  de  faire  le  bien.  Mais 

de  même  que  la  vertu  de  la  motion  première  va  s'aflaiblissant 

toujours,  en  telle  sorte  qu'à  un  moment  la  pierre  lancée  s'ar- 
rête ou  même  se  meut  d'un  mouvement  contraire,  à  moins 

qu'elle  ne  soit  lancée  de  nouveau;  pareillement,  comme  le  dit 
saint  Augustin,  daais  sa  lettre  à  Probe  (ch.  ix),  les  soins  de  la 

vie  font  que  le  désir  s'attiédit  d'une  certaine  manière;  et  voilà 
pourquoi,  à  certaines  heures,  nous  a])pli(/uons  de  nouveau  notre 

esprit  à  l'œuvre  de  la  prière  de  peur  que  le  désir  qui  commençait  à 

s'attiédir  ne  se  refroidisse  tout  à  fait  ». 

Dans  la  q'"  4,  le  saint  Docteur  ajoute  :  «  L'attention  actuelle 

est  requise,   pour  la  prière,  d'une  certaine  manière,  ou  pour 
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éviter  la  transgression,  ([uand  il  sagit  de  la  prière  commandée, 

ou  pour  le  mérite,  dans  la  prière  qui  n'est  point  de  précepte; 
mais  non  de  toutes  manières.  Comme  il  a  été  dit,  en  effet,  un 

acte  demeure  c[uelquefois  et  dans  son  essence  et  dans  sa  vertu; 

mais  quelquefois  lacté  passe  et  la  vertu  demeure,  comme  il  a 

été  vu  dans  lexemple  de  la  projection  de  la  pierre  :  el,  pour 

l'acte,  demeurer  ainsi  dans  sa  vertu  est  un  cerlain  mode  inter- 

médiaire entre  ce  qui  est  poui-  lui  être  en  habitude  ou  en  rai- 

son de  l'habitus  ou  habituellement  et  être  en  acte  ou  actuelle- 

ment ;  car  ce  qui  est  dans  l'habitude  ou  habituellement  ou  en 
raison  de  l'habitus  n'est  l'acte  ni  en  vertu  ou  dans  son  ellica- 

cité  qui  se  continue  ni  dans  son  essence.  Ainsi  donc,  d'après 

cela,  je  dis  que  l'attention  dans  la  prière  doit  demeurer  tou- 

jours selon  sa  vertu  ou  son  efficace;  mais  il  n'est  point  requis 

quelle  demeure  toujours  par  l'essence  de  l'acte.  Or,  elle  de- 
meure selon  la  vertu,  lorsque  Ihomme  vient  à  la  prière  avec 

l'intention  d'obtenir  quelque  chose,  ou  de  rendre  à  Dieu  ses 

devoirs,  quand  bien  même,  dans  la  suite  de  la  prière,  l'esprit 

soit  emporté  à  autre  chose,  à  moins  que  l'évagation  ne  soit  telle 
que  la  force  de  la  première  intention  se  perde  entièrement;  et 

voilà  pourquoi  il  faut  que  fiéquemmont  l'homme  rappelle  à 
soi  son  cœur  <>. 

Voilà  donc  nettement  enseignée  par  saint  Thomas  la  néces- 

sité de  l'acte  intérieur  de  charité  se  continuant  au  moins  dans 

l'elTicacité  de  sa  vertu  motrice,  pour  que  nos  actes,  bons  de 
par  ailleurs  en  eux-mêmes,  aient  une  valeur  de  mérite  devant 

Dieu  dans  Tordre  surnaturel.  —  Cette  doctrine,  si  essentielle 

(cf.  /"-e'S  q.  SS,  art.  2,  t.  Mil,  pp.  781-78G),  va  être  affirmée 

encore  avec  une  extrême  netteté  pai-  saint  Thomas,  dans  les 
deux  aiticles  (|ui  vont  suivre,  où  il  s  agit  de  1  efficacité  de  la 

prière,  soit  dans  le  juste,  soit  dans  le  pécheur.  \  enons  tout  de 

suite  au  premier  de  ces  deux  articles. 
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Article  XV. 

Si  la  prière  est  méritoire? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  la  prière  n'est  ])as 
méritoire  ».  —  La  première  observe  que  «  tout  mérite  procède 
de  la  grâce.  Or,  la  prière  précède  la  grâce;  car  aussi  la  grâce 

elle-même  est  obtenue  par  la  prière,  selon  cette  parole  que 
nous  lisons  en  saint  Luc,  ch.  xi  (v.  i3)  :  Votre  Père  du  ciel 

donnera  l'Esprit  bon  à  ceux  qui  lui  demandent .  Donc  la  prière 

n'est  pas  un  acte  méritoire  ».  —  La  seconde  objection  dit  que 

((  si  la  prière  mérite  quelque  chose  il  semble  qu'elle  doit  mé- 

riter surtout  ce  qui  est  demandé  dans  la  prière.  Or,  ceci  n'est 
pas  toujours  mérité  ;  car,  souvent,  même  les  prières  des  saints 

ne  sont  point  exaucées  :  c'est  ainsi  que  saint  Paul  ne  fut  pas 

exaucé,  quand  il  demandait  que  l'aiguillon  de  la  chair  lui  fût 
enlevé  (seconde  épître  aux  Corinthiens,  ch.  xii,  v.  7  et  suiv.). 

Donc  la  prière  n'est  pas  un  acte  méritoire  ».  —  La  troisième 

objection  déclare  que  «  la  prière  s'appuie  surtout  sur  la  foi; 

selon  celte  parole  de  saint  Jacques,  ch.  i  (v.  6)  :  Qu'il  demande 
dans  la  foi,  sans  aucune  hésitation.  Or,  la  foi  ne  suffit  pas  pour 

mériter,  comme  on  le  voit  en  ceux  qui  l'ont  informe.  Donc 

la  prière  n'est  pas  un  acte  méritoire  ». 

L'argument  sed  contra  oppose  que  «  sur  ce  mol  du  psaume 

(xxxiv,  v.  i3)  :  Ma  prière  s'est  retournée  dans  mon  sein,  la  glose 

dit  :  Si  elle  n'a  pas  profdé  aux  autres,  moi  cependant  Je  n'ai  pas 

été  frustré  de  ma  récompense.  Or,  la  récompense  n'est  due  qu'au 
mérite.  Donc  la  prière  a  raison  de  mérite  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  rappelle  que  «  comme 

il  a  été  dit  (art.  i3),  la  prière,  outre  l'effet  de  consolation  spi- 

lituelle  qu'elle  apporte  au  moment  présent  où  elle  se  fait,  a 
une  double  vertu  par  rapport  à  un  effet  à  venir;  savoir  :  la 

vertu  de  mériter;  et  la  vertu  d'obtenir.  — Or,  la  prière,  comme, 

du  reste,  tout  autre  acte  de  vertu,  a  l'efficace  de  mériter,  en 

tant  qu'elle  procède  de   la  racine  de  la   charité,  dont  l'objet 
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propre  est  le  bien  éternel  qui  par  sa  finition  termine  notre 

mérite.  Toutefois,  la  prière  procède  de  la  charité  par  l'entre- 

mise de  la  religion,  dont  la  prière  est  l'acte,  ainsi  qu'il  a  été  dit 
(art.  3),  et  avec  le  concours  de  plusieurs  autres  vertus,  qui  sont 

requises  pour  la  bonté  de  la  prière,  savoir  l'humilité  et  la  foi. 

A  la  religion,  en  effet,  il  appartient  d'offrir  la  prière  à  Dieu.  A 
la  charité  appartient  le  désir  de  la  chose  dont  la  prière  demande 

la  réalisation.  Quanta  la  foi,  elle  est  nécessaire,  du  coté  de  Dieu 

que  nous  prions  :  en  ce  sens  que  nous  devons  croire  que  nous 

pouvons  obtenir  de  Lui  ce  que  nous  demandons.  Et  rhumilité 

est  nécessaire  du  côté  de  celui  qui  demande,  lequel  doit  recon- 
naître son   indigence.   La  dévotion  aussi  est  nécessaire;  mais 

celle-ci  appartient  à  la  religion,  dont  elle  est  le  premier  acte, • 

nécessaire  pour  tous  ceux  qui  viennent  ensuite,  ainsi  qu'il  a  été 
dit  plus  haut  (art.  3,  ad  /""■;  q.  82,  art.  i.  2)  ».  On  aura  remar- 

qué ce  tableau,  tracé  par  saint  Thomas,  des  conditions  requises, 

du  côté  des  diverses  vertus,  pour  que  la  prière  obtienne  pleine- 
ment son  effet  de  mérite.  Il  sera  complété  encore,  du  côté  des 

dispositions  du  sujet,  par  ce  que  saint  Thomas  nous  marquera 

à  Vad  secnndum.  —  Mais  nous  avons  dit  aussi  que  la  prière  avait 

encore  une  vertu  d'impétration.  «  La  prière  a  cette  efficace 

d'impétrer,  de  la  grâce  de  Dieu  que  nous  prions  et  ([ui  Lui- 
même  nous  induit  à  prier.  Aussi  bien  saint  Augustin  dit,  au 

livre  des  Paroles  du  Seigneur  (ch.  i)  :  Il  ne  nous  exhorterait  pas 

à  demander,  s'il  ne  roulait  pas  donner.  Et  saint  Jean  Chrysos- 
tome  dit  :  Il  ne  refuse  Jamais,  à  celui  <{ui  prie,  ses  bienfaits,  Lui 

qui  par  sa  piétr  excite  ceux  qui  prient  à  ne  point  se  lasser  ».  Cette 

autre  efficacité  de  la  prière  sera  aussi  cxpli(juée  tout  à  l'heure 
à  Vad  secundum. 

Lad  primum  déclare  que  «  la  prière  qui  est  sans  la  grâce 

sanctifiante  n'est  point  méritoire;  pas  plus  que  ne  l'est  aucun 
autre  acte  de  vertu.  Et  cependant,  même  la  prière  qui  demande 

la  grâce  sanctifiante  procède  d'une  certaine  grâce,  comme  d'un 
certain  don  gratuit;  car  le  fait  même  de  prier  est  un  certain 

don  de  Dieu,  selon  que  le  dit  saint  Augustin,  au  livre  de  la  Per- 

sévérance »  (ch.  iv).  —  La  prière  qui  se  fait  hors  de  la  grâce 

sanctifiante  à  l'elfet  de  l'obtenir  n'est  évidemmeut  pas  le  pro-- 
XII.  —  La  Religion.  8 
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duil  on  rclïet  de  celle  grâce;  et,  par  suile,  n'a  pas  de  mérite 

])r<)prenienl  dit.  Mais  elle  est  l'enct  de  la  grâce  actuelle;  el  pour 
autant,  elle  aboutit,  en  vertu  de  cette  grâce,  j)ar  mode  de 

mouvement  suppliant,  à  la  grâce  demandée. 

Vad  secandurn,  comme  nous  l'avons  déjà  dit,  va  nous  donner 

le   dernier   mot   sur  les  conditions   de  la   prière  pour  qu'elle 
obtienne  infailliblement  son  elTet,    soit  par  mode  de   mérite, 

soit,   plus   spécialement,   par    mode   de   demande.    Répondant 

directement  à  l'objection,  saint  Thomas  nous  avertit  que  «  le 
mérite  de  la  i)rière  vise  parfois  à  autre  chose  principalement 

qu'à  ce  qui  est  demandé.  Le  mérite,  en  elTet,  est  ordonné  sur- 

tout à  la  béatitude;  mais  la  demande  de  la  prière  s'étend  quel- 
quefois directement  à  certaines  autres  choses  »,  comme  sont, 

par  exemple,  les  biens  même  temporels,  «  ainsi  qu'il  a  été  dit 

(art.  6).  Si  donc  cette  autre  cliose  que  quelqu'un  demande  pour 

soi  n'est  pas  utile  pour  lui  à  la  béatitude,  le  mérite  ne  l'atteint 
pas;  bien  plus,  parfois,  en  demandant  cela  et  en  le  désirant,  il 

perd  le  mérite  :  comme  si  quelqu'un  demandait  la  réalisation 
de  quelque  péché  ;  et  ceci  est  prier  contrairement  à  la  piété. 

—  Parfois,  ce  qui  est  ainsi  demandé  n'est  point  nécessaire  au 
salut,  ni  non  plus  manifestement  contraire.  Dans  ce  cas,  bien 

que  celui  qui  prie  mérite  par  son  acte  la  vie  éternelle  »,  comme 

par  tout  autre  acte  de  vertu  fait  sous  le  mouvement  de  la  cha- 

rité, «  cependant  il  ne  mérite  point  »,  à  titre  de  chose  néces- 

sairement connexe  avec  l'objet  propre  du  mérite  qui  est  la  vie 

éternelle,  «  ce  qu'il  demande.  Et  voilà  pourquoi  saint  Aug-ustin 
dit,  dans  le  livre  des  Sentences  de  Prosper  (sent,  ccxii)  :  Celui 

qui  prie  fidèlement  Dieu  pour  les  nécessités  de  celte  vie  est  exaucé 

miséricordieusemenf  et  miséricordieusement  n'est  pas  exaucé  », 

selon  qu'il  plaît  à  Dieu.  «  Car  le  médecin  sait  mieux  que  le  malade 
ce  qui  est  utile  à  ce  dernier.  Voilà  pourquoi  aussi  saint  Paul  ne 

fut  pas  exaucé,  quand  il  demandait  que  lui  fût  enlevé  l'aiguillon 

de  la  chair;  parce  que  ce  n'était  pas  expédient  pour  lui  ».  Dans 

ces  sortes  de  demandes,  l'objet  de  la  prière  n'a  point  d'entraîner, 

par  lui-même,  la   nécessité  que  Dieu  l'exauce  en  vertu  d'une 

connexion  rigoureuse  avec  l'objet  du  mérite  qui  est  toujours 

infailliblement  atteint  :    n'étant  point  lié  nécessairement  à  cet 
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objet,  c'est  à  Dieu  lui-même  qu'il  appartient,  finalement,  de 

voir  s'il  est  bon  ou  s'il  n'est  pas  bon  que  cet  objet  de  la  de- 

mande soit  obtenu,  selon  qu'en  effet  il  est  utile  ou  nuisible  en 
vue  du  seul  vrai  bien  à  obtenir,  qui  est  la  vie  éternelle.  —  «  Si, 
au  contraire,  la  cbose  qui  est  demandée  est  utile  à  la  béatitude 

de  l'homme,  comme  se  rattachant  à  son  salut,  il  la  mérite,  non 
pas   seulement   en  priant ,   mais   même   en   accomplissant   les 

autres  bonnes  œuvres.  Il  reçoit  donc  indubitablement  ce  qu'il 

demande,    mais  quand  il   doit  le  recevoir  »,   c'est-à-dire  au 

moment  où  en  effet  la  concession  de  l'objet  de  la  prière  doit 
servir  à  son  salut  :  «  il  est,  en  ejjet,  certaines  cfioses  qui  ne  sont 

point  refusées,  mais  elles  sont  différées  pour  être  données  au  temps 

voulu,  comme  le  dit  saint  Augustin,  sur  saint  Jean  (traité  en). 

Seulement,  celte  obtention  peut  être  empêchée,  si  l'on  ne  persé- 
vère pas  dans  le  fait  de  demander.   Et  voilà  pourquoi  saint 

Basile  dit  (dans  sa  Règle  monastique,  ch.  i)  :  C'est  pour  cela  que 
quelquefois  tu  demandes  et  tu  ne  reçois  point  :  parce  que  tu 

demandes  des  choses  mauvaises ,  ou  sans  foi,  ou  avec  légèreté,  ou 

des  choses  qui  ne  te  sont  pas  profitâmes,  ou  que  tu  te  désistes.  — 

Parce  que,  d'autre  part,  l'homme   ne  peut  pas   mériter   pour 

autrui  la  vie  éternelle  d'un  mérite  condigne,  comme  il  a  été  vu 

plus  haut  (/"-?'"',  q.  ii4.  art.  6),  de  là  vient  que  par  conséquent 
les  choses  non  plus  qui  touchent  à  la  vie  éternelle  ne  peuvent 

point  quelquefois   être   méritées   d'un    mérite   condigne   pour 

autrui.  Et  c'est  à  cause  de  cela  que  n'est  point  toujours  exaucé 
celui  qui  prie  pour  autrui,  comme  il  a  été  vu  plus  haut  (art.  7, 

ad  2'^'",  ad 3"'")  »,  même  s'il  demande  pour  autrui  ce  qui  est  par 
excellence  l'objet  de  la  i^rière;  savoir  :  la  béatitude  éternelle  et 
les  bienfaits  qui  y  conduisent.  Le  mouvement  de  la  prière,  en 

efl'el,  qui  vient  de  l'Esprit-Saint,  et  qui  tient  de  cette  origine  sa 
vertu  méritoire  et  son  efficace,  n'est   pas  toujours  ordonné, 
quand  il  porte  sur  autrui,  à  la  réalisation  effective  du  bien  qui 

en  est  l'objet,  quel  que  soit  ce  bien-là.  Dans  ce  cas,  la  prière 
aura  toujours  son  bon  effet  en  celui  qui  prie  ;   mais  non  en 

celui  pour  qui  l'on  prie  :  tout  dépend  ici  des  secrets  conseils  de 
Dieu  dans  la  distribution  de  ses  dons.  —  .\près  avoir  donné 
ces   lumineuses  explications,   saint  Thomas  conclut   :    «   En 
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raison  de  cela,  on  assigne  quatre  conditions,  (jui  font,  lors- 

qu'elles concourent,  (jue  toujours  l'on  obtient  ce  que  l'on 
demande;  savoir,  quand,  pour  soi,  on  demande  les  choses  néces- 

saires au  salut,  pieusemenl  et  avec  persévérance  ». 

Vad  lerliutn  explicjue  que  «  la  prière  s'appuie  principalement 

sur  la  foi,  non  (juant  à  l'efficace  de  mériter,  car,  de  ce  chef, 

elle  s'appuie  principalement  sur  la  chanté,  mais  quant  à 

l'etricace  d'impétrer  »  ou  d'obtenir  ce  qu'elle  demande.  «  C'est, 

en  effet,  par  la  foi  que  l'homme  a  la  connaissance  de  la  toute- 
puissance  divine  et  de  la  miséricorde,  desquelles  la  prière 

inipètre  »  ou  obtient  <(  ce  qu'elle  demande  ». 

La  prière  du  juste,  quand  elle  se  fait  sous  l'influx  de  la  cha- 
rité, est  toujours  méritoire,  et  son  mérite  aboutit  toujours  à 

l'obtention  de  ce  qui  est  de  l'ordre  du  mérite,  surtout  quand 
elle  se  fait  avec  une  foi  grande,  une  dévotion  ardente,  et  une 

humilité  profonde  ;  mais,  dans  l'ordre  seul  de  la  demande,  elle 

n'obtient  pas  toujours  ce  qui  en  est  l'objet  :  pour  que,  dans  cet 

ordre,  son  efficace  soit  absolue,  il  faut  qu'on  demande,  pour 
soi,  les  choses  nécessaires  au  salut,  avec  piété  et  persévérance. 

—  Mais  que  penser  de  la  prière  des  pécheurs?  A-t-elle  quelque 

valeur  ou  quelque  efficace  dans  l'ordre  même  de  l'impétration? 
Peuvent-ils  obtenir  quelque  chose  de  Dieu  quand  ils  prient? 

C'est  ce  que  nous  devons  maintenant  examiner;  et  tel  est 

l'objet  de  l'article  suivant. 

Article  XVI. 

Si  les  pécheurs,  quand  ils  prient,  obtiennent  quelque  chose 
de  Dieu? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  les  pécheurs,  quand 

ils  prient,  n'obtiennent  point  quelque  chose  de  Dieu  ».  —  La 
première  est  le  mot  que  nous  lisons,  en  saint  Jean,  ch.  ix 

(v.  3i)  :  ?<ous  savons  que  les  pécheurs  ne  sont  point  écoutés  de 

Dieu.  Et  ceci  concorde  avec  ce  qui  est  dit  dans  les  Proverbes, 
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ch.  XXVIII  (v.  9)  :  Celui  qui  détourne  ses  oreilles  pour  ne  pas  en- 

tendre la  loi.  sa  prière  sera  exécrable  :  or,  la  prière  exécrable 

n'obtient  pas  quelque  chose  de  Dieu.  Donc  les  pécheurs  n'ob- 
tiennent point  quelque  chose  de  Dieu  n.  —  La  seconde  objec- 

tion fait  observer  que  «  les  justes  obtiennent  de  Dieu  ce  qu'ils 

méritent,  ainsi  qu'il  a  été  vu  plus  haut  (art.  préc.  ad  2""").  Or, 

les  pécheurs  ne  peuvent  rien  mériter;  car  ils  n'ont  point  la 
grâce,  ni  non  plus  la  charité,  qui  est  la  vertu  de  la  piété,  comme 

dit  la  glose,  sur  ces  mots  de  la  seconde  Épître  à  Timothée,  cha- 

pitre III  (v.  5)  :  Ayant  l'apparence  de  la  piété,  ils  renient  sa  vertu; 

d'où  il  suit  qu'ils  ne  prient  point  avec  piété,  ce  qui  est  requis 
pour  que  la  prière  obtienne  ce  qu'elle  demande,  ainsi  qu'il  a 

été  dit  plus  haut  (art.  préc,  ad  2'"").  Donc  les  pécheurs  n'obtien- 
nent rien,  quand  ils  prient  ».  —  La  troisième  objection  en 

appelle  à  «  saint  Jean  Chrvsostome  »,  qui  «  dit,  sur  saint  Mat- 

thieu (il  s'agit  plutôt  de  l'anonyme  Œuvre  inachevée  sur  saint 
Maltbieu,  rangée  parmi  les  œuvres  de  saint  Jean  Chrysostome, 

homélie  xiv)  :  Le  Père  n  écoute  point  volontiers  la  prière  qui  n'a 

pas  été  dictée  par  le  Fils.  Or,  dans  l'Oraison  »  dominicale  «  que 
le  Christ  a  dictée,  il  est  dit  :  Remettez-nous  nos  dettes,  comme 

nous  remettons  les  leurs  à  ceux  qui  nous  doivent;  chose  que  les 

pécheurs  ne  font  point.  Donc,  ou  ils  mentent  en  disant  cela, 

et,  par  suite,  ils  ne  sont  point  dignes  d'être  exaucés;  ou,  s'ils 

ne  le  disent  point,  ils  ne  sont  point  exaucés,  parce  qu'ils  ne 
gardent  point  la  forme  de  prière  instituée  par  le  Christ  ». 

L'argument  sed  contra  est  une  belle  remarf|ue  de  «  saint 
Augustin  »,  qui  «  dit,  sur  saint  Jean  (traité  XLIV)  :  Si  Dieu 

n'écoutait  pas  les  pécheurs^  le  puhlicain  aurait  dit  en  vain  :  Sei- 
gneur, soyez-moi  propice ,  à  moi  pécheur.  Et  saint  Jean  Chrysos- 

tome dit  (anonyme  précité,  homélie  xviii)  :  Quiconque  denu(nde 

reçoit,  qu'il  soit  Juste,  ou  qu'il  soit  pécheur  n. 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  déclare  que  «  dans  le  pé- 
cheur, il  faut  considérer  deux  choses;  savoir  :  la  nature,  que 

Dieu  aime;  et  la  faute,  qu'il  déteste.  Si  donc  le  pécheur,  en 
priant,  demande  quelque  chose  en  tant  que  pécheur,  c'est-à-dire 

selon  le  désir  du  péché,  cela  n'est  pas  écouté  de  Dieu  par  misé- 
ricorde,  mais  quelquefois  c'est  écouté  dans  une  vue  de  ven- 
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geance,  Dieu  permettant  que  le  pécheur  se  précipite  encore 

davantage  dans  le  péché;  car  //  est  des  choses  que  Dieu  nie  ou 

refuse  dans  sa  bonté,  et  quil  accorde  dans  sa  colère,  comme  le  dit 

saint  Augustin  {sur  saint  Jean,  traité  LXXIII).  Mais  la  prière  du 

pécheur  procédant  du  bon  désir  de  la  nature,  Dieu  l'exauce, 
non  comme  chose  due  en  justice,  car  le  pécheiir  ne  le  mérite 

point  »,  à  la  difîerence  du  juste  qui  peut  mériter  l'objet  de  sa 

prière,  ainsi  qu'il  a  été  dit,  «  mais  par  pure  miséricorde, 
pourvu  que  soient  observées  les  quatre  conditions  marquées  » 

à  l'article  précédent,  ad  2""*,  «  savoir  :  qu'on  demande,  pour  soi, 
les  choses  nécessaires  au  salut,  pieusement  et  avec  persévé- 

rance ».  —  Nous  reviendrons  tout  à  Theure,  à  propos  de  Yad 

secundum,  sur  ces  conditions,  en  tant  qu'elles  conviennent  au 

pécheur. 
Vad  primum  répond  que  «  comme  le  dit  saint  Augustin  sur 

saint  Jean  (traité  XLIV),  ce  mol  »,  cité  dans  l'objection,  «  est  de 

l'aveugle  encore  oint,  c'est-à-dire  non  encore  parfaitement  illu- 

miné »  dans  l'ordre  de  la  vérité.  «  Et  voilà  pourquoi,  il  n'y  a 

pas  à  s'y  tenir.  —  Quoique,  ajoute  saint  Thomas,  il  puisse  être 

vérifié,  si  on  l'entend  du  pécheur  en  tant  qu'il  est  pécheur  : 
auquel  sens,  aussi,  sa  prière  est  dite  exécrable  ». 

L'ad  secundum  résout  la  difficulté,  très  délicate,  que  faisait 

l'objection,  au  sujet  de  la  troisième  condition  requise  pour 

l'efficacité  de  la  prière.  Il  est  vrai  que  «  le  pécheur  ne  peut  pas 
prier  pieusement,  en  ce  sens  que  sa  prière  soit  informée  par 

l'habitus  de  la  vertu  »,  puisque  cet  habitus  est  celui  de  la  cha- 

rité, que  le  pécheur  n'a  pas.  «  Toutefois,  sa  prière  peut  être 

pieuse,  en  ce  sens  qu'il  peut  demander  quelque  chose  qui  a 

trait  à  la  piété  ;  comme  celui  qui  na  pas  l'habitus  de  la  justice 

peut  vouloir  quelque  chose  qui  est  juste,  ainsi  qu'il  a  été  vu 

plus  haut  (q.  69,  art  2).  Et  bien  que  sa  prière  ne  soit  pas  mé- 

ritoire, elle  peut  cependant  être  efficace  dans  l'ordre  de  l'impé- 

tration  ;  car  si  le  mérite  s'appuie  sur  la  justice,  l'impétration 

s'appuie  sur  la  grâce  ».  —  Le  pécheur  qui  n'a  ni  la  grâce  sanc- 
tifiante, ni  la  charité,  ni  aucune  vertu  surnaturelle  et  infuse, 

ne  peut  produire  aucun  acte  vraiment  pieux,  c'est-à-dire  plei- 
nement vertueux.  Mais  il  peut  produire  des  actes  qui  portent 
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sur  l'objet  des  vertus  naturelles,  quelquefois  même  sous  linflux 

de  l'habitus  acquis  de  ces  vertus  selon  qu'il  a  imparfaitement 

la  raison  de  vertu  dans  l'ordre  naturel.  Il  peut  aussi,  sous  l'ac- 

tion de  la  grâce  actuelle  de  l'Esprit-Saint,  orienter  son  désir 

vers  ce  qui  est  l'objet  des  vertus  surnaturelles  infuses,  et  même 

vers  l'objet  de  la  cbarité.    Dans  aucun  de  ces  cas,   son  acte 

n'aura  la  raison  d'acte  méritoire,  au  sens  du  mérite  condigne, 

qui  donne  droit  d'obtenir  de  Dieu,  en  slricte  justice,  ce  qui  en 

est  l'objet.   Mais  il  peut  suffire  à  provoquer  l'action  miséricor- 
dieuse de  Dieu  se  laissant  toucher  et  accordant  par  pure  grâce 

ce  qui  lui  est  demandé.  C'est  en  ce  sens  que  nous  le  disons 
pieux.    —  On  le  voit  :   pour  saint  Thomas,    la   condition  de 
piété  dans  la  prière  se   ramène  à  la  question  du  désir  qui  la 

cause.  Si  ce  désir  est  le  désir  de  la  vertu  de  charité,  la  piété  est 

parfaite  :  c'est  celle  qui  convient  au  juste.  Si  le  désir  est  sim- 

plement celui  de  la  bonté  de  la  nature,  même  aidé  d'une  cer- 
taine action   de   la  grâce,  mais  en  deçà  de   la  charité,   on   a 

encore  la  piété  dans  la  prière,  mais  manifestement  une  piété 

d'ordre  imparfait  :  cette  piété  peut  convenir  au  pécheur,  quand 

il  agit  hors  de  l'inlluence  de  son  péché.  Que  si  le  désir  est  celui 

du  péché,  il  est  le  contraire  même  de  toute  piété  :  et  c'est  celui 
du  pécheur  qui  agit  comme  tel! 

Lad  (erlium  fait  observer  que  «  comme  il  a  été  dit  (art.  7, 

ad  /'""),  l'Oraison  dominicale  est  proférée  en  la  personne  com- 

mune de  toute  l'Église.  Il  suif  de  là  que  si  qucUpiun  (lui  ne 
veut  pas  remettre  .ses  dettes  au  prochain,  dit  l'Oraison  domi- 

nicale, il  ne  ment  pas,  bien  que  ce  qu'il  tlil  ne  soit  pas  vrai 
quant  à  sa  personne;  car  cela  demeure  vrai  quant  à  la  per- 

sonne de  l'Eglise.  Mais  comme  il  n'en  fait  pas  partie  lui-même 
en  raison  de  son  état,  il  est  pri\é  du  fruit  de  la  prière.  — 

Quelquefois  cependant  il  est  des  pécheurs  ([ui  sont  disposés  à 

remettre  à  ceux  qui  leur  doivent.  Ceux-là,  quand  ils  prient, 
sont  exaucés;  .selon  cette  parole  de  VÉcc/ésiaslù/iir,  ch.  xwiii 

(v.  2)  :  Pardonne  au  prochain  (jui  la  nui;  et  alors.  (/u(/nd  lu 
prieras,  tu  seras  absous  de  tes  péchés  ». 

Nous  ne  pouvons   mieux  faire,   pour  résumer  celte  grande 
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question  de  l'eflicacité  de  la  prière,  jointe  d'ailleurs  à  ce  que 
nous  avons  dit  de  la  raison  même  de  la  prière  dans  les  pre- 

miers articles,  qu'en  reproduisant  ici  deux  merveilleux  cha- 
pitres de  la  Somme  Contre  les  Gentils.  Ce  sont,  au  livre  III,  les 

chapitres  xcv  et  xcvi. 
Les  voici  dans  leur  suite. 

((  Il  faut  considérer  que  comme  l'immutahililé  de  la  divine 

Providence  n'impose  point  la  nécessité  aux  choses  qu'elle  atteint, 

pareillement  elle  n'exclut  pas  l'utilité  de  la  prière.  Ce  n'est 

point,  en  eflet,  dans  ce  but  qu'on  répand  sa  prière  devant  Dieu, 
pour  que  la  disposition  éternelle  de  la  Providence  soit  changée, 

car  c'est  là  chose  impossible;  mais  pour  que  l'homme  obtienne 

de  Dieu  ce  qu'il  désire.  —  Il  convient,  en  effet,  que  Dieu  se 
rende  aux  désirs  pieux  de  la  créature  raisonnable  :  non  point 

comme  si  nos  désirs  mouvaient  l'immutabilité  de  Dieu;  mais 

parce  qu'il  provient  de  sa  bonté  qu'il  réalise  les  désirs  qui 
conviennent.  Gomme,  en  effet,  toutes  choses  désirent  naturel- 

lement le  bien,  et  qu'il  appartient  à  la  surémincnce  de  la  bonté 

divine  qu'elle  distribue  l'être  et  le  bien-être  selon  un  certain 

ordre,  c'est  une  conséquence  que  par  sa  bonté  II  remplisse  les 
désirs  pieux  qui  se  traduisent  par  la  prière.  —  De  même,  il 

appartient  au  principe  qui  meut  de  conduire  à  la  fin  ce  qu'il 
meut.  Et  de  là  vient  que  par  la  même  nature  une  chose  est  mue 

à  la  fin,  atteint  cette  lin,  et  se  repose  en  elle.  Or,  tout  désir  est 

un  certain  mouvement  vers  le  bien  ;  et  ce  mouvement  ne  peut 

venir  dans  les  choses  que  de  Dieu,  qui  par  son  essence  est  bon 

et  la  source  de  la  bonté  :  tout  moteur,  en  eflet,  meut  à  quelque 

chose  qui  lui  est  semblable.  A  Dieu  donc  il  appartient  selon  sa 

bonté  que  les  désirs  bons  qui  se  traduisent  par  la  prière  soient 

conduits  à  l'effet  qui  convient.  —  De  même,  plus  les  choses 
sont  rapprochées  du  principe  qui  meut,  plus  elles  reçoivent 

l'impression  de  son  mouvement;  et  c'est  ainsi  que  plus  les 

choses  sont  rapprochées  du  feu,  plus  elles  sont  chaufl'ées  par  lui. 
Or,  les  substances  intellectuelles  sont  plus  rapprochées  de  Dieu 

que  les  substances  de  la  nature  qui  sont  inanimées.  L'impres- 
sion de  la  motion  divine  sera  donc  plus  efficace  dans  les  subs- 

tances intellectuelles  que  dans  les  autres  substances  qui  sont 
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dans  la  nature.  D'autre  part,  les  corps  de  la  nature  participent 

à  ce  point  de  la  bonté  divine  qu'ils  reçoivent  d'elle  le  désir 
naturel  du  bien  et  aussi  raccomplissement  de  ce  désir  ou  de 

cet  appétit,  ce  qui  se  fait  tandis  qu'ils  atteignent  leurs  fins 
propres.  Combien  plus  donc  les  substances  intellectuelles 

obtiendront  l'accomplissement  de  leurs  désirs  qui  sont  otîerts 

à  Dieu  par  la  prière.  —  De  plus,  il  est  de  la  raison  de  l'amitié, 

que  l'aimant  veuille  accomplir  le  désir  de  l'aimé,  en  tant  qu'il 

veut  le  bien  et  la  perfection  de  l'aimé  ;  ce  qui  fait  dire  que  les 
amis  ont  un  même  vouloir.  Or,  Dieu  aime  sa  créature;  et  11 

aime  chacune  d'elles  d'autant  plus  qu'elles  participent  davan- 
tage de  sa  bonté  qui  est  le  premier  et  le  principal  objet  de  son 

amour.  Il  veut  donc  remplir  les  désirs  de  la  créature  raison- 

nable, qui,  parmi  toutes  les  créatures,  est  celle  qui  participe  le 

plus  parfaitement  la  divine  bonté.  Et  parce  que  la  volonté  de 

Dieu  est  productrice  des  choses,  il  s'ensuit  qu'il  appartient  à  la 
bonté  divine  de  remplir  les  désirs  de  la  créature  raisonnable, 

qui  lui  sont  proposés  par  la  prière.  —  De  plus,  le  bien  de  la 
créature  est  une  dérivation,  par  mode  de  similitude,  de  la  bonté 

divine.  Or,  ceci  est  surtout  digne  de  louange  parmi  les  hommes, 

qu'ils  ne  refusent  point  ce  qui  leur  est  justement  demandé; 
car,  en  raison  de  cela,  ils  sont  appelés  libéraux,  cléments,  misé- 

ricordieux, pieux.  Il  appartient  donc  souverainement  à  la  divine 

bonté,  qu'elle  exauce  les  prières  faites  avec  piété.  —  Et  de  là 

vientqu'il  est  dit,  au  psaume  CXLIV  (v.  19)  :  Il  fera  la  volonté 
de  ceux  «jui  le  craignent  :  et  II  exaucera  leurs  prières;  et  II  les 

sauvera.  Et,  en  saint  Matthieu,  ch.  vu  (v.  8),  le  Seigneur  dit  : 

Quiconque  demande  reçoit:  et  celui  qui  cherche  trouve:  et  à  celui 

qui  frappe  on  ouvre  ». 

Au  chapitre  qui  suit,  saint  Thomas  ajoute  : 

(I  Ni  l'on  ne  doit  s'étonner  si  quelquefois  les  demandes  de 
ceux  qui  prient  ne  sont  point  admises  par  Dieu.  —  Nous  venons 
de  montrer,  en  effet,  que  Dieu  remplit  les  désirs  de  la  créature 

raisonnable  en  tant  qu'elle  désire  le  bien.  Or,  il  arrive  parfois 
que  ce  qui  est  demandé  nest  pas  un  vrai  bien,  mais  seulement 

un  bien  apparent,  et  en  réalité  un  mal.  Une  telle  prière  n'est 

donc  point  apte  à  être  exaucée  de  Dieu.  Et  de  là  vient  qu'il  est 
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dit,  dans  Tépître  de  saint  Jacques,  eh.  iv  (v.  3)  :  Vous  deman- 

dez, et  vous  ne  recevez  pas  ;  parce  que  vous  demandez  mal.  — 

Pareillement,  il  a  été  montré  qu'il  convient  que  Dieu  rem- 

plisse nos  désirs  parce  que  c'est  Lui  qui  nous  meut  à  désirer. 

Mais  le  mobile  n'est  conduit  par  le  moteur  à  la  fm  du  mouve- 
ment que  si  le  mouvement  se  continue.  Si  donc  le  mouve- 

ment du  désir  ne  se  continue  pas  par  l'instance  de  la  prière, 

il  n'y  a  pas  à  s'étonner  que  la  prière  n'obtienne  pas  l'efFet 
voulu.  De  là  vient  que  le  Seigneur  dit  en  saint  Luc,  ch.  xvni 

(v.  7)  :  Il  faut  toujours  prier,  et  ne  point  se  lasser.  Et,  dans  la 

première  épître  aux  Thessaloniciens,  ch.  v  (v.  17),  l'Apôtre  dit  : 
Priez  sans  interruption.  —  De  même,  il  a  été  montré  que  Dieu 

remplit  décemment  le  désir  de  la  créature  raisonnable,  en  tant 

qu'elle  approche  de  Lui.  Or,  l'homme  approche  de  Dieu  par 

la  contemplation,  et  la  dévote  affection,  et  l'intention  humble 

et  ferme.  La  prière  donc  qui  n'approche  point  ainsi  de  Dieu, 

n'est  pas  une  prière  apte  à  être  exaucée.  C'est  pour  cela  qu'il 
est  dit,  dans  le  psaume  ci  (v.  18)  :  //  a  regardé  la  prière  des  hum- 

bles. Et,  en  saint  Jacques,  ch.  i  (v.  6)  :  Ou  il  denmnde  dans  la  foi, 

sans  hésitation  cmcune.  — De  même,  il  a  été  montré  qu'en  raison 

de  l'amitié,  Dieu  exauce  les  vœux  des  âmes  pieuses.  Celui-là 

donc  qui  laisse  l'amitié  de  Dieu  n'est  point  digne  que  sa  prière 

soit  exaucée.  Et  de  là  vient  qu'il  est  dit  dans  les  Proverbes, 
ch.  xxvni  (v.  9)  :  Celui  qui  détourne  son  oreille  pour  ne  pas  en- 

tendre la  loi,  sa  prière  sera  exécrable.  Et,  dans  Isaïe,  ch.  i  (v.  i5)  : 

Quand  vous  multiplierez  vos  prières,  Je  ne  vous  écouterai  pas  ;  car 

vos  mains  sont  pleines  de  sang.  —  Et  de  cette  même  racine  pro- 

vient que  parfois  l'homme,  même  ami  de  Dieu,  n'est  pas 
exaucé,  quand  il  prie  pour  ceux  qui  ne  sont  pas  amis  de  Dieu  ; 

selon  cette  parole  marquée  au  livre  de  Jérémie,  ch.  vu  (v.  16)  : 

Mais  loi,  ne  prie  point  pour  ce  peuple,  ni  ne  prends  pour  eux  la 

louange  et  la  prière,  el  ne  t'oppose  pas  à  moi;  car  Je  ne  t'exau- 
cerai point.  —  Il  arrive,  du  reste,  que  parfois,  en  vertu  même 

de  l'amitié,  on  refuse  ce  que  l'ami  demande,  parce  qu'on  sait 
que  ce  lui  serait  nuisible  ou  que  le  contraire  lui  est  plus  pro- 

fitable; c'est  ainsi  que  le  médecin  refuse  parfois  au  malade  ce 

qu'il  demande,  considérant  que  cela  n'est  pas  bon  pour  lui  à 
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l'effet  de  lui  rendre  la  santé  du  corps.  Puis  donc  qu'il  a  été 

montré  que  Dieu,  en  raison  de  l'amour  qu'il  a  pour  la  créature 

raisonnable,  remplit  ses  désirs  qu'elle  lui  présente  dans  la 

prière,  il  n'y  a  pas  lieu  de  s'étonner  si  quelquefois,  pour 

ceux-là  même  qu'il  aime  le  plus,  Il  ne  remplit  pas  leur  de- 
mande, afin  de  réaliser  ce  qui  est  plus  utile  au  salut  du  sujet 

qui  le  prie.  C'est  pour  cela  qu'il  n'enleva  point  à  Paul  l'aiguillon 

de  la  chair,  bien  que  l'apôtre  le  demandait  par  trois  fois,  pré- 

voyant que  cela  lui  était  utile  pour  la  conservation  de  l'humi- 

lité, ainsi  qu'il  est  marqué  dans  la  seconde  épître  aux  Corin- 

thiens, ch.  XII  (v.  7-9).  C'est  pour  cela  aussi  que  le  Seigneur 

dit  à  quelques-uns,  en  saint  Matthieu,  ch.  xx  (v.  22)  :  \'oiis  ne 
savez  point  ce  que  vous  demande:.  Et,  dans  VépHre  aux  Romains, 

ch.  VIII  (v.  26),  il  est  dit  :  Car,  quelles  choses  demander  comme 

il  convient,  nous  ne  le  savons  pas.  Aussi  bien  saint  Augustin  dit, 

dans  son  épître  à  Paulin  et  Therasia  :  Il  est  bon,  le  Seigneur,  qui 

souvent  ne  nous  accorde  pas  ce  que  nous  voulons,  pour  nous  ac- 

corder ce  que  nous  préférerions  »,  si  nous  savions  ce  qu'il  nous 
faut. 

Et  saint  Thomas,  de  conclure,  pour  jeter,  sur  le  fond  même 

de  la  question  de  la  prière,  les  plus  vives  clartés  :  —  «  On  voit 
donc,  par  ce  qui  a  été  dit,  que  certaines  cho.ses  qui  sont  faites 

par  Dieu  ont  pour  cause  les  prières  et  les  désirs  pieux.  Nous 

savons,  de  par  ailleurs,  (jue  la  Providence  divine  n'exclut  pas 

les  autres  causes:  qu'Elle  les  ordonne  plutôt  à  cet  ellef.  fjue 
l'ordre  statué  chez  Lui  se  réalise  dims  les  choses;  d'où  il  suit 
que  les  causes  secondes  ne  répugnent  point  à  la  Providence, 

mais  plutôt  réalisent  son  effet.  Et  donc  les  prières  sont  eflîcaces 

auprès  de  Dieu,  sans  que  pourtant  elles  brisent  Tordre  immua- 

ble de  la  divine  Providence;  car  cela  même,  que  telle  chose 

.soit  concédée  à  celui  (pii  la  demande,  tombe  sous  l'ordre  de  la 

divine  Providence.  Dire,  par  conséquent,  (ju'il  ne  faut  point 

prier,  pour  obtenir  quelque  chose  de  Dieu,  parce  que  l'ordre 

de  sa  Providence  est  immuable,  serait  comme  si  l'on  disait  (ju'il 

ne  faut  point  marcher  pour  parvenir  où  l'on  doit  aller,  ou 

qu'il  ne  faut  pas  manger  pour  se  nourrir;  toutes  choses, qui 
sont  absurdes  M .  Nous  retrouvons,  ici,  traduite  par  saint  Tho- 
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mas  lui-même,  avec  une  particulière  énergie,  la  doctrine  de 
parfait  bon  sens,  déjà  signalée  à  propos  de  larticle  2,  dans 

la  présente  question  de  la  Somme  théologique. 

Puis,  le  saint  Docteur  continue,  complétant,  ici  même,  l'en- 
seignement déjà  donné  dans  ce  même  article.  —  «  Ainsi  donc 

se  trouve  exclue,  par  ce  que  nous  venons  de  dire,  une  double 

erreur  au  sujet  de  la  prière.  —  Les  uns,  en  elTet,  disaient  que 
la  prière  ne  donne  aucun  fruit.  Or,  disaient  cela  :  tant  ceux 

qui  niaient  la  Providence  divine,  comme  les  Épicuriens;  que 

ceux  qui  soustrayaient  à  cette  Providence  divine  les  choses 

humaines,  comme  quelques  Péripatéliciens;  et  aussi  ceux  qui 

pensaient  que  toutes  les  choses  qui  sont  soumises  à  la  Provi- 
dence arrivent  nécessairement,  comme  les  Stoïciens.  De  toutes 

ces  erreurs,  il  suit,  en  cll'et,  que  la  prière  ne  porte  aucun  fruit, 
et  que,  par  conséquent,  tout  culte  de  la  Divinité  est  chose 

vaine.  Cette  erreur  est  touchée  dans  Malachie,  ch.  m  (v.  i^i)  : 
Vous  dites,  déclare  le  prophète  :  Celui  qui  sert  Dieu  perd  son 

temps  ;  que  nous  est-il  revenu  de  garder  ses  préceptes  et  de  mar- 

cher tristes  devant  le  Seigneur  des  armées?  —  Les  autres,  au 

contraire,  disaient  que  la  disposition  divine  pouvait  être  chan- 

gée par  les  prières  ;  c'est  ainsi  que  les  Égyptiens  disaient  que 
le  destin  était  changé  par  les  prières,  et  par  certaines  images, 

et  par  les  fumigations  ou  les  incantations.  A  cela  paraissent  se 

ramener  certaines  choses  qui  sont  dites  dans  les  divines  Ecri- 

tures, selon  ce  qu'on  en  voit  au  premier  aspect.  11  est  dit,  en 

effet,  dans  Isaïe,  ch.  xxxviii  (v.  i-5),  qu'Isaïe,  sur  l'ordre  du 
Seigneur,  dit  au  roi  Ezéchias  :  Voici  ce  que  dit  le  Seigneur  : 

Dispose  ta  maison;  car  tu  vas  mourir,  et  tu  ne  vivras  point;  et 

qu'après  la  prière  d'Ezéchias,  la  parole  du  Seigneur  fut  faite  à 

Isaïe  et  lui  dit  :  Va,  et  dis  à  Ezéchias  :  J'ai  entendu  ta  prière  ;  voici 

que  j'ajouterai  à  tes  jours  quinze  années  encore.  De  même,  en 
Jérémie,  ch.  xvii  (v.  7),  il  est  dit,  en  la  personne  du  Seigneur  : 

Soudain,  je  parlerai  contre  la  nation  et  contre  le  royaume,  pour  le 

déraciner,  le  détruire  et  le  disperser.  Mais  si  cette  nation  fait  péni- 

tence au  sujet  du  mal  que  j'cd  prononcé  contre  elle,  moi  aussi  je  me 

repentirai  du  mal  que  j'en  résolu  de  lui  faire.  Pareillement,  en  Joël, 
ch.  II  (v.  i3,  i^),  il  est  dit  :  Convertissez-vous  au  Seigneur  votre 
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Dieu;  car  II  est  bon  et  plein  de  miséricorde.  Qui  sait  si  Dieu  ne 

changera  pas  et  ne  pardonnera  pas?  Ces  textes-là,  si  on  les  en- 

tend au  sens  superficiel,  conduisent  à  ce  qu'il  ne  faut  pas.  Il 

s'ensuit,  en  effet,  d'abord,  que  la  volonté  de  Dieu  est  muable  ; 

de  même,  qu'il  ai  rive  à  Dieu  quelque  chose  dans  le  temps;  et 
enfin,  que  certaines  choses  qui  se  passent  dans  les  créatures, 

au  cours  du  temps,  sont  cause  de  quelque  chose  existant  en 

Dieu  ;  tout  autant  de  conséquences  qui  sont  manifestement  im- 

possibles. Et  d'ailleurs  tout  cela  est  contraire  à  l'autorité  de 

l'Ecriture  Sainte  qui  est  infaillible,  et  qui  donne  la  vérité  d'une 

manière  expresse.  C'est  ainsi  qu'il  est  dit,  dans  les  Aombres, 

ch.  XXIII  (y.  19)  :  Dieu  n'est  point  comme  l'homme,  en  telle  sorte 
qu  II  mente  ;  ni  comme  le  J ils  de  lliomme,  en  telle  sorte  quil  change. 

Il  auraU  donc  parlé;  et  II  ne  ferait  pas  ?  Il  aurait  dit  ;  et  II  n'accom- 
plirait pas?  El,  au  livre  I  des  Rois,  ch.  xv  (v.  29)  :  Le  Triom- 

phateur en  Israël  ne  pardonnera  point  ;  Il  ne  Jléchira  point  sous  te 

coup  du  remords;  car  II  n'est  pas  un  homme,  pour  se  repentir. 
De  même,  en  Malachie,  ch.  11  (v.  0),  il  est  dit  :  Je  suis  le  Sei- 

gneur: et  Je  ne  change  pas  ». 

Après  avoir  cité  ces  erreurs  ou  ces  faussses  interprétations, 

saint  Thomas,  allant  au  fond  de  la  question  philosophique, 

ajoute  ;  —  «  Si  quelqu'un  considère  avec  soin  tout  ce  qui  vient 

d'être  dit,  il  Irouvera  que  toute  erreur  qui  s'y  manifeste  pro- 

vient de  ce  qu'on  ne  considère  point  la  dilTérence  qui  existe 

entre  la  cause  universelle  et  la  cause  particulière.  C'est  que 

tous  les  effets  ayant  un  ordre  entre  eux  selon  qu'ils  convien- 

nent en  une  même  cause,  il  faut  que  l'ordre  soit  d'autant  plus 

commun  et  général  que  la  cause  est  plus  universelle;  d'où  il 

suit  que  l'ordre  provenant  de  la  Cause  universelle  qui  est  Dieu 
doit  nécessairement  embrasser  ou  comprendre  toutes  choses. 

Bien  n'empêchera  donc  qu'un  ordre  particulier  soit  changé 
ou  par  la  prière  ou  par  quelque  autre  mode.  11  est,  en  elfet,  en 

dehors  de  cet  ordre,  quelque  chose  qui  »  appartient  à  un  autre 

ordre  et  qui  «  peut  le  changer.  El,  par  suite,  il  n'est  pas  éton- 

nant que  les  Egyptiens  qui  ramenaient  l'ordre  des  choses  hu- 
maines aux  corps  célestes  »  comme  à  leur  cause,  «  aient  affirmé 

que  le  destin   provenant  des   étoiles  pouvait  être  changé  par 
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certaines  prières  ou  certains  rites.  En  dehors,  en  elTot,  des  corps 

célestes,  et  au-dessus  d'eux,  se  trouve  Dieu,  (lui  jjcut  empê- 
cher lelTet  des  corps  célestes  devant  suivre  de  leur  impression 

dans  les  choses  de  ce  monde  inférieur.  Mais  en  dehors  de  l'or- 
dre qui  comprend  toutes  choses,  on  ne  peut  pas  mettre  une 

cause  quelconque  dont  l'action  puisse  renverser  l'ordre  dépen- 
dant de  la  cause  universelle.  Et,  en  raison  de  cela,  les  Stoïciens, 

qui  considéraient  la  réduction  de  l'ordre  des  choses  en  Dieu 
comme  en  la  Cause  universelle  de  tout,  affîrmaient  que  Tordre 

institué  par  Dieu  ne  peut  être  changé  en  aucune  façon.  Mais, 

en  cela  encore  ils  sortaient  de  la  considération  de  l'ordre  uni- 

versel, qu'ils  aftirmaient  que  les  prières  n'étaient  utiles  à  rien, 

comme  s'ils  pensaient  que  les  volontés  des  hommes  et  leurs 

désirs  d'où  les  prières  procèdent  n'étaient  point  contenus  ou 

compris  sous  cet  ordre  universel.  Dès  lors  qu'ils  disent,  en 

ell'et,  que  soit  que  les  prières  se  fassent,  soit  qu'elles  ne  se 
fassent  point,  néanmoins  le  niènie  effet  suivra  dans  les  choses 

en  vertu  de  l'ordre  universel,  ils  séquestrent  manifestement  de 
cet  ordre  universel  les  vœux  de  ceux  qui  prient;  car  si  ces 

vœux  sont  compris  sous  cet  ordre,  comme  par  les  autres  causes, 

de  même  par  eux  en  vertu  de  l'ordination  divine  certains  effets 
suivront.  C'est  donc  une  même  chose  d'exclure  l'effet  de  la 

prière  et  celui  des  autres  causes  communes.  Et  si  l'immutabi- 
lité de  l'ordre  divin  n'exclut  pas  des  autres  causes  leur  effet, 

elle  n'enlèvera  pas  non  plus  l'efficacité  de  la  prière.  Les  prières 

valent  donc,  non  comme  changeant  l'ordre  de  la  disposition 
éternelle,  mais  comme  existant  elles  aussi  sous  cet  ordre.  Rien 

n'empêche  toutefois  que  par  l'efficacité  des  prières  quelque  or- 
dre particulier  de  quelque  cause  inférieure  soit  changé.  Dieu 

faisant  cela,  qui  se  trouve  être  au-dessus  de  toutes  les  causes; 

d'où  il  suit  qu'il  n'est  contenu  sous  la  nécessité  de  l'ordre 

d'aucune  cause,  mais  qu'au  contraire  tout  ce  qu'a  de  nécessaire 
l'ordre  dune  cause  inférieure  est  contenu  sous  Lui,  comme 
institué  par  Lui.  Pour  autant  donc  que  par  la  prière  est  changé 

quelque  chose  de  l'ordre  des  causes  inférieures  institué  par 
Dieu,  en  raison  des  prières  des  âmes  pieuses,  Dieu  est  dit 

changer,  ou  se  repentir,  non  que  sa  disposition  éternelle  soit 
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changée,  mais  parce  qu'est  changé  quelqu'un  de  ses  efl'ets. 
Aussi  bien  saint  fJrégoire  dit  que  Dieu  ne  change  point  son 

conseil,  bien  qu'il  change  quelquefois  sa  sentence,  non 
point  celle  qui  exprime  la  disposition  éternelle,  mais  celle  qui 

exprime  l'ordre  des  causes  inférieures,  selon  laquelle,  par 
exemple,  Ezéchias  devait  mourir,  ou  telle  nation  être  punie  pour 

ses  péchés.  Le  changement  d'une  telle  sentence  est  appelé,  par 
mode  de  métaphore,  du  nom  de  pénitence  ou  de  repentir,  pour 

autant  que  Dieu  agit  à  la  ressemblance  de  celui  ciui  se  repent, 

lequel  change  ce  qu'il  avait  fait  ;  et  c'est  de  la  même  manière 

qu'il  est  dit  aussi,  d'une  façon  métaphorique,  être  en  colère, 

pour  autant  qu'en  punissant  11  produit  lelfel  de  celui  qui  est 
en  colère  •>. 

Ce  que  saint  Thomas  nous  a  dit  de  la  pureté  du  désir  dans 

la  prière,  condition  indispensable  de  son  efficacité,  a  été  rendu 

en  stances  admirables  par  le  grand  Corneille,  au  livre  III  de 

la  traduction  de  Vlmilution,  ch.  xv  : 

O  mon  Dieu,  si  ton  bon  plaisir 

S'accorde  à  ce  que  je  souliaite, 
Donne-m'en  le  succès  conforme  à  mon  désir  : 

Sinon,  ta  volonté  soit  faite. 

Si  la  gloire  peut  s'exalter 
Par  l'effet  où  j'ose  prétendre, 

Permets  qu'en  ton  saint  nom  je  puisse  exécuter 
Ce  que  lu  me  \ois  entreprendre. 

S'il  doit  servir  à  mon  salut. 
Si  mon  âme  en  lire  avantage. 

Ainsi  que  ton  lionneur  en  est  l'niiiqui^  but. 

Que  le  servir  en  soit  l'usage. 

Mais  s'il  est  nuisible  à  mon  cœur, 
S'il  est  inutile  à  mon  âme, 

Daigne  éteindre,  ô  mon  Dieu,  cotte  frivole  ardeur, 

El  remplis-moi  d'une  autre  namme. 
« 

II  ne  nous  reste  plus,  pour  clore  celte  grande  question  de 

la  i)rièie,  (lu'à  examiner  les  parties  qu'en  assigne  l'apôtre  saint 
Paul,  dans  sa  première  épître  à  Timothée,  ch.  ii,  v.   i,  quand 
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il  recommande  de  f<dre  pour  tous  les  hommes  des  obséc râlions, 

des  oraisons,  des  poslaldlions,  des  aclions  de  grâces.  Saint  Tho- 

mas va  s'appliquer  à  justifier  ces  mots  de  l'Apotre.  C'est  l'objet 

de  l'article  suivant,  le  dernier  de  la  question  présente. 

Article  XVII. 

Si  c'est  à  propos  que  sont  dites  parties  de  la  prière,  les  ob- 
sécrations,  les  oraisons,  les  postulations,  les  actions  de 

grâces? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  c'est  mal  à  propos 
que  sont  dites  parties  de  la  prière,  les  obsécralions,  les  oraisons, 

les  poslulalions  et  les  aclions  de  grâces.  »  —  La  première  dit 

que  «  l'obsécration  paraît  être  une  certaine  adjuration.  Or, 
comme  Origène  le  dit,  sur  saint  Matthieu  (traité  XXXV,  sur  le 

chapitre  xwi,  v.  G3),  //  ne  faal  poinl  que  l'homme  nui  veul  vivre 
selon  VÉcungile  en  adjure  un  autre;  si,  en  ejfet,  il  nest  point  per- 

mis de  jurer,  il  ne  lest  pas,  non  plus,  d'adjurer.  Donc  c'est  mal 

à  propos  que  l'obsécration  est  assignée  comme  partie  de  la 
prière  ».  —  La  seconde  objection  rappelle  que  «  selon  saint 
Jean  Damascène  (de  la  Foi  Orthodoxe,  liv.  III,  ch.  xxiv),  la 

prière  est  la  demande  faite  à  Dieu  des  choses  qui  conviennent.  C'est 
donc  mal  à  propos  que  les  oraisons  ou  les  prières  sont  divisées 

contre  les  postulations  ou  les  demandes  ».  — La  troisième  ob- 
jection fait  observer  que  «  les  actions  de  grâces  portent  sur  le 

passé;  tandis  que  les  trois  autres  choses  visent  l'avenir.  Puis 
donc  que  les  choses  passées  viennent  avant  les  choses  à  venir, 

c'est  mal  à  propos  que  les  actions  de  grâces  sont  marquées  après 
les  trois  autres  choses  »,  dans  cette  énumération  de  saint  Paul. 

L'argument  sed  contra  oppose  simplement  «  l'autorité  de 

l'Apôtre,  dans  sa  première  épître  à  Timothée,  ch.  n  (v.  i)  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  répond  que  «  pour  la 

prière,  trois  choses  sont  requises.  —  D'abord,  que  celui  qui 

prie  s'approche  de  Dieu  qu'il  prie.  Et  ceci  est  marqué  par  le 

mot  oraison  ou  prière  ;  car  la  prière  ou  l'oraison  est  une  élévation 
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de  l'âme  vers  Dieu.  —  En  second  lieu,  est  requise  la  pétition  ou 
la  demande  ;  laquelle  est  désignée  par  le  mot  poslaldiion  :  soit 

qu'on  propose  la  pétition  ou  la  demande  d'une  façon  détermi- 

née, ce  que  d'aucuns  appellent  proprement  postulation  ;  soit 

qu'on  la  propose  d'une  façon  indéterminée,  comme  si  quel- 

qu'un demande  le  secours  de  Dieu,  ce  qu'on  appelle  supplica- 

tion: soit  qu'on  narre  simplement  tel  fait,  selon  ce  passage  de 
saint  Jean,  ch.  \i  (v.  3)  :  \  oici  que  celui  que  vous  aimez  est  ma- 

lade, ce  qu'on  appeWe  insinuation.  —  Troisièmement,  est  requise 

la  raison  d'obtenii-  ce  qu'on  demande  ;  et  cela,  ou  du  côté  de 

Dieu,  ou  du  coté  de  celui  qui  demande.  La  raison  d'obtenir, 
du  côté  de  Dieu,  est  sa  sainteté,  en  raison  de  laquelle  nous  de- 

mandons d'être  exaucés;  selon  cette  parole  de  Daniel,  ch.  i\ 
(v.  17,  18)  :  ,1  cause  de  vous-même,  incline:,  ô  mon  Dieu,  votre 
oreille.  Et,  à  ceci  se  rapporte  Vobsécration,  qui  est  V attestation 

par  les  choses  saintes:  comme  quand  nous  disons  :  Par  votre 

Nativité,  délivrez-nous,  Seigneur.  Du  côté  de  celui  qui  prie,  la 

raison  d'obtenir  est  Vaction  de  y  races  :  car,  en  rendant  grâces 

pour  les  fnenfaits  reçus,  nous  méritons  d'en  recevoir  de  meilleurs. 
comme  il  est  dit  dans  la  collecte  (de  la  sixième  férié  desQuatre- 

Temps  de  septembre).  —  De  là  vient  (jue  la  glose  dit,  sur  la 
première  Épîtrc  à  Timothée,  cli.  11  (v.  i),  (juc,  dans  la  mes.se,  les 

obsécrations  sont  ce  qui  précède  la  consécration,  car  on  y  rap- 

pelle certaines  choses  saintes  ;  les  orations  sont  dans  la  consécra- 

tion elle-même,  dans  laquelle  l'esprit  doit  le  plus  être  élevé  vers 
Dieu  ;  les  postulations  sont  dans  les  pétitions  ou  demandes  (/ai  siU- 

vent  :  et  les  actions  de  grâces,  à  la  ̂ fin  ».  —  On  aura  remar(|ué 
cette  excellente  adaptation  du  texte  de  saint  Paul  aux  quatre 

parties  de  la  messe.  —  Saint  Thomas  ajoute  qu'  «  en  plusieurs 

collectes  de  l'Eglise,  on  peut  aussi  trouver  ces  quatre  choses. 

C'est  ainsi  que  dans  la  collecte  de  la  Trinité,  ce  qui  est  dit  : 

Dieu  tout-puissant  et  éternel,  se  rapporte  à  l'ascension  de  l'orai- 
son vers  Dieu  ;  ce  qui  est  dit  :  Qui  ave:  d(mnén  vos  .serviteurs,  etc., 

se  rapporte  à  l'acticjn  de  grâces  ;  ce  qui  est  dit  :  \ccorde:,  nous 
vous  le  demandons,  etc.,  se  rapporte  à  la  postulation  ;  et  ce  qui 

est  mis  à  la  fin  :  P(u-  Jésus-dhrisl,  \otre-Seigneur,  etc.,  se  raj)- 

porle  à  l'obsécration  )».  —  Après  avoir  donné  ces  beaux  exem- 
XII.  —  La  Religion.  9 
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pies  d'adaptation  des  paroles  de  saint  Paul,  saint  Thomas  fait 
remarquer,  en  finissant,  que  «  dans  les  Collations  dea  Pères  (de 

Gassien,  coll.  IX,  ch.  xi  etsuiv.),  il  est  dit  que  Vobsccralion  est 

le  fait  d'implorer  le  pardon  pour  les  péchés;  r oraison,  quand  nous 
vouons  à  Dieu  quelque  chose;  la  postulation,  quand  nous  deman- 

dons pour  les  autres.  —  Mais,  déclare  le  saint  Docteur,  la  pre- 

mière interprétation  est  meilleure  ».  C'est  donc  à  elle  que  nous 
pouvons  simplement  nous  tenir. 

Vad  primuni  explique  que  «  l'obsécration  n'est  point  l'adju- 
ration destinée  à  forcer,  laquelle  est  prohibée;  mais  en  vue  de 

la  miséricorde  à  obtenir  ». 

h'ad  secundum  accorde  que  «  la  prière  ou  l'oraison,  prise 

d'une  façon  générale,  inclut  toutes  les  choses  qui  sont  marquées 

dans  le  texte  de  saint  Paul;  mais,  selon  qu'on  la  divise  d'avec 

le  reste,  elle  implique  proprement  l'ascension  vers  Dieu  ». 

L'ad  tertium  dit  que  «  s'il  s'agit  de  choses  diverses,  le  passé 
précède  le  futur  ;  mais,  une  seule  et  même  chose  est  chose 

future  avant  d'être  chose  passée.  Et  voilà  pourquoi  l'action  de 
grâce  pour  les  autres  bienfaits  déjà  reçus  précède  la  demande 

de  nouveaux  bienfaits;  mais  le  même  bienfait  est  demandé 

d'abord,  et,  à  la  fin,  quand  il  est  obtenu,  on  rend  grâces  à  son 

sujet.  Quant  à  la  postulation,  elle  est  précédée  par  l'oraison, 

qui  fait  qu'on  approche  de  celui  à  qui  l'on  demande.  L'oraison 

elle-même  est  précédée  par  l'obsécration;  car  c'est  par  la  consi- 
dération de  la  bonté  de  Dieu  que  nous  osons  nous  approcher  de 

Lui  ».  —  Il  eût  été  difficile  de  mieux  justifier  l'ordre  suivi  par 

saint  Paul  dans  l'énumération  des  quatre  parties  de  la  prière. 

Et  toutes  ces  lumineuses  explications,"  en  même  temps  d'ail- 

leurs que  l'ensemble  de  la  doctrine  exposée  dans  la  grande  ques- 
tion que  nous  venons  de  voir,  se  trouvent  comme  réduites  en 

exemple  dans  ce  beau  sonnet  des  Poèmes  sacrés,  qui  n'est  que  la 
paraphrase  du  verset  du  psaume  vr  «  Convertere,  Domine,  et 

eripe  unimam  meam  ;  salve  me  fac  propter  misericordiam  tuam  ; 

Seigneur,  laissez-vous  fléchir  à  mes  prières  ;  délivrez  mon 

âme,  sauvez-moi  par  l'excès  de  votre  miséricorde  ». 
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Ma  voix  s'élève  à  vous  du  fond  du  précipice; 
Vous  verrai-je  toujours  avec  inèmc  rigueur, 
Malgré  tant  de  soupirs  qui  partent  de  mon  cœur. 

Refuser  à  mes  pleurs  vui  regard  plus  propice? 

Tournez  sur  moi  vos  yeux;  souffrez  que  je  fléchisse 

Ln  Dieu  dont  tant  de  fois  j'éprouvai  la  douceur. 
De  mes  nombreux  péchés  effacez  la  noirceur. 

Et  garantissez-moi  de  l'éternel  supplice. 

Seigneur,  sauvez  mon  âme  et  tirez-la  des  fers; 

Déjà  pour  l'engloutir  les  gouffres  sont  ouverts: 

Que  l'enfer  confondu  n'ait  point  celte  victoire. 

Répondez  à  mes  cris  trop  longtemps  rebutés, 

Et  sauvez-moi.  mon  Uieu,  pour  votre  propre  gloire, 

Sauvez-moi  par  l'excès  de  vos  seules  bontés'. 

La  prière  était  le  second  acte  intérieur  de  la  vertu  de  religion. 

Avec  la  dévotion,  qui  est  l'acte  propre  de  la  volonté,  elle  cons- 
titue la  partie  principale  de  tout  le  culte  religieux.  Ce  qui  nous 

reste  à  dire  de  ce  culte  tirera  sa  valeur  foncière  de  ces  actes  inté- 

rieurs. Mais  il  s'en  distinguera  cependant  et  aura  sa  raison  pro- 
pre spécifiée  précisément  par  le  caractère  de  réalité  extérieure 

où  on  le  retrouvera.  —  «<  Nous  devons  donc  maintenant  parler 
des  actes  extérieurs  de  la  vertu  de  hitiie  ou  de  religion.  Et, 

d'abord,  nous  parlerons  de  l'adoration,  par  lac|U('lle  l'homme 

présente  son  corps  à  l'effet  de  vénérer  Dieu.  Secondement,  nous 

traiterons  de  ces  actes  par  lesquels  on  ofl're  à  Dieu  (juelque 
chose  des  biens  extérieurs  (q.  85-88).  Troisièmement,  des  actes 
par  lesquels  les  choses  qui  sont  de  Dieu  sont  prises  par  nous 

(q.  89-91)  »  en  signe  de  vénération.  —  Le  premier  point  va 

faire  l'objet  de  la  (juestion  suivante. 

I.  Poèmes  sacrés.  —  Œuvres  inconnues  de  Jean  Racine,  p.  7.  —  Bureaux  de 
l'archevêché  d'Aiicl». 



QUESTION   LXXXIV 

DE  L'ADORATION 

Celte  question  comprend  trois  articles  : 

1°  Si  l'adoration  est  un  acte  de  latrie  ou  de  religion? 
2"  Si  l'adoration  implique  un  acte  intérieur  ou  extérieur? 
3"  Si  l'adoration  requiert  une  détermination  de  lieu? 

Article  Premier. 

Si  l'adoration  est  un  acte  de  la  vertu  de  latrie  ou  de  religion? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  a  l'adoration  n'est  pas 
un  acte  de  la  vertu  de  latrie  ou  de  religion  ».  —  La  première 

arguë  de  ce  que  «  le  culte  de  la  religion  est  dû  à  Dieu  seul.  Or, 

l'adoration  n'est  pas  due  à  Dieu  seul.  Nous  lisons,  en  effet, 

dans  la  Genèse,  ch.  xviii  (v.  2),  qu'Abraiiam  adora  des  anges; 
et,  au  livre  III  des  Rois,  ch.  i  (v.  28),  il  est  dit  que  Nathan,  le 

prophète,  étant  entré  chez  le  roi  David,  rndora  prosterné  jus- 

qu'à terre.  Donc  l'adoration  n'est  pas  un  acte  de  la  vertu  de 
latrie  ou  de  religion  ».  —  La  seconde  objection  fait  observer 

que  «  le  culte  de  la  religion  est  dû  à  Dieu  pour  autant  qu'il  est 

l'objet  de  notre  béatitude;  comme  on  le  voit  par  saint  Augus- 

tin, au  livre  X  de  la  Cité  de  Dieu  (ch.  m).  Or,  l'adoration  lui  est 
due  en  raison  de  la  Majesté;  car,  sur  ces  mots  du  psaume  (xcv, 

V.  9)  :  Adoi^ez  le  Seigneur  dans  ses  sacrés  parvis,  la  glose  dit  : 
De  ces  parvis  on  vient  au  parvis  où  la  majesté  est  adorée.  Donc 

l'adoration  n'est  pas  un  acte  de  la  vertu  de  latrie  ou  de  reli- 

gion ».  —  La  troisième  objection  déclare  qu'  «  on  doit  aux  trois 

Personnes  le  culte  d'une  seule  religion.  Or,  ce  n'est  point  d'une 
adoration  unique  que  nous  adorons  les  trois  Personnes;  mais, 
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à  rinvocation  des  trois  Personnes,  nous  fléchissons  chaque  fois 

le  genou  (à  1  adoration  de  la  Croix,  le  jour  du  vendredi-saint). 

Donc  l'adoration  n"est  pas  un  acte  de  la  vertu  de  latrie  ou  de 
religion  ». 

L'argument  sed  contra  cite  le  mot  de  Notre-Seigneur,  «  en 
saint  Mathieu  »,  ch.  iv  (v.  lo;  cf.  Deutéronome,  ch.  vi,  v.  i3), 

oij  «  il  est  dit  :  Tu  adoreras  le  Seigneur  ton  Dieu,  et  ne  serviras 

que  Lui  seul  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  répond  simplement  que 

«  l'adoration  est  ordonnée  à  la  révérence  de  celui  qu'on  adore  ». 

Si  on  l'adore,  c'est  pour  lui  témoigner  le  respect  qu'on  a  pour 
lui,  à  prendre,  d'ailleurs,  le  mot  adorer  dans  le  sens  général  où 
il  exprime  un  mouvement  du  corps  destiné  à  signifier  devant 

quelqu'un  le  respect  ou  la  vénération  dont  on  l'honore,  a  D'au- 
tre part,  il  est  manifeste  après  tout  ce  qui  a  été  dit,  que  le  pro- 
pre de  la  religion  est  de  témoigner  à  Dieu  la  révérence  »  ou  le 

respect  et  l'honneur  qu'on  lui  doit.  «  Il  s'ensuit  que  l'adoration 

dont  Dieu  est  adoré  »,  ou  la  marque  extérieure  qu'on  donne  à 

Dieu  du  respect  ou  de  la  révérence  qu'on  lui  doit,  par  les  mou- 
vements du  corps  destinés  à  cet  effet,  <'  est  un  acte  de  la  reli- 

gion I). 

L'adprinium  explique  en  quel  sens  on  peut  parler  d'adoration 

à  l'endroit  des  créatures  et  en  quel  sens  on  ne  le  peut  pas.  — 
«  A  Dieu  est  due  la  révérence  en  raison  de  son  excellence,  la- 

quelle est  communiquée  à  certaines  créatures,  non  selon  l'éga- 
lité, mais  selon  une  certaine  participation.  11  suit  de  là  que 

nous  vénérons  Dieu  d'une  autre  vénération,  laqnelle  appartient 
à  la  vertu  de  latrie,  et  d'une  autre  vénération  les  créatures  excel- 

lentes, ce  qui  appartient  à  la  dulie,  dont  il  sera  parlé  plus  loin 

(q.  io3).  Et  parce  que  les  choses  qui  se  font  extérieurement 

sont  des  signes  de  la  révérence  intérieure,  certaines  actions  ex- 

térieures, ayant  trait  à  la  révérence,  sont  faites  en  l'honneur 

des  créatures  excellentes.  Parmi  elles,  la  plus  profonde  est  l'ado- 

ration. Mais  il  est  (lueUjue  chose  qui  ne  se  fait  (ju'en  l'honneur 

de  Dieu  seul;  c'est  le  sacrifice.  Aussi  bien  saint  Augustin  dit, 
au  livre  \  de  la  Cité  de  Dieu  (ch.  iv)  :  //  est  beaucoup  de  choses 

empruntées  au  culte  divin  qui  ont  été  transportées  à  signifier  les 
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honneurs  humains,  soit  par  une  humilité  excessive,  soit  par  une 

^flatterie  détestable  :  en  telle  sorte  cependant  que  ceux  à  qui  on  ren- 

dait ces  honneurs  étaient  tenus  pour  des  hommes,  qu'on  dit  culti- 
ver ou  vénérer,  ou  encore,  si  on  y  ajoute  beaucoup,  adorer.  Mais 

qui  donc  jamais  songea  à  sacrifier  si  ce  n'est  à  Celui  qu'il  savait, 

ou  qu'il  croyait  ou  qu'il  s'imaginait  être  Dieu?  n  —  Toutefois,  même 

l'acte  d'adorer,  en  ce  qu'il  a  de  propre  et  de  distinct  du  sacri- 
fice, peut  aussi  être  réservé  pour  Dieu  seul.  Et,  dans  nos  lan- 

gues modernes,  l'usage  a  prévalu  de  réserver  ce  mot,  quand  on 
le  prend  dans  son  sens  propre,  pour  désigner  seulement  des 

actes  de  religion  s'adressant  à  Dieu.  —  Nous  dirons  donc,  au 

sujet  des  textes  cités  par  l'objection,  que  «  selon  la  révérence 
qui  est  due  à  la  créature  plus  excellente,  Nathan  adora  David. 

Mais  selon  la  révérence  qui  est  due  à  Dieu  seul,  Mardochée  ne 

voulut  point  adorer  Aman,  craignant  de  transporter  à  un  homme 

l'honneur  de  Dieu,  comme  il  est  dit  au  livre  d'Esther,  ch.  xiii 

(v.  i4).  —  De  même,  selon  la  révérence  qui  est  due  aux  créa- 
tures excellentes,  Abraham  adora  les  anges;  et,  aussi,  Josué, 

comme  nous  le  lisons  au  livre  de  Jo6'a^,ch.  v  (v.  i5)  :  quoiqu'on 

puisse  entendre  aussi  qu'ils  adorèrent,  de  l'adoration  de  latrie, 

Dieu  Lui-même,  qui  apparaissait  et  parlait  en  la  personne  d'un 
ange.  Mais,  selon  la  révérence  qui  est  due  à  Dieu,  il  fut  défendu 

à  Jean  d'adorer  l'ange,  dans  l'Apocalypse,  chapitre  dernier 

(v.  8,  9)  :  soit  pour  montrer  la  dignité  de  l'homme,  qui  lui  est 

venue  par  le  Christ,  et  qui  l'égale  aux  anges; d'où  il  est  ajouté 
là-mème  :  Je  suis  ton  coserviteur  et  celui  de  les  frères;  soit  aussi 

pour  exclure  toute  occasion  d'idolâtrie;  et  voilà  pourquoi,  il 
est  ajouté  :  Adore  Dieu  ». 

h'ad  secundum,  particulièrement  à  noter,  déclare  que  «  sous 
la  Majesté  divine  est  comprise  toute  excellence  de  Dieu,  à  la- 

quelle se  rattache  qu'en  Lui,  comme  dans  le  souverain  Bien, 
nous  trouvons  notre  béatitude  0.  Lors  donc  que  nous  parlons 

de  la  Majesté  divine,  terme  formel  de  nos  actes  de  religion,  nous 

comprenons  par  là  tout  ce  qui  en  Dieu  a  pour  nous  raison  de 

premier  Principe  et  de  Fin  suprême,  non  seulement  dans  l'or- 

dre naturel,  mais  aussi,  et,  en  un  sens,  plus  encore,  dans  l'or- 
dre surnaturel. 
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Vad  tertium,  non  moins  à  remarquer,  enseigne  que  «  parce 

qu'il  est  une  même  el  seule  excellence  pour  les  trois  Personnes, 
un  seul  honneur  cl  une  seule  révérence  leur  sont  dus;  et,  par 

conséquent,  une  seule  adoration.  Nous  trouvons  un  signe  de 

cela  dans  ce  qui  est  dit  dAbraham,  au  livre  de  la  Genèse, 

ch.  xvni  (v.  2,  3),  lequel  ayant  vu  trois  hommes  qui  lui  appa- 

raissaient, n'en  aborda  qu'un  seul,  dans  son  adoration,  et  dit  : 
Seigneur,  si  fui  trouvé  grâce,  etc.  —  Quant  à  la  trine  génu- 

flexion »  dont  parlait  l'objection,  a  elle  est  pour  signifier  la  Tri- 

nité des  Personnes,  mais  non  une  diversité  d'adorations  ».  — 

Notre  culte  n'est  donc  jamais  multiple,  mais  demeure  toujours 
essentiellement  un,  même  en  se  terminant  à  la  Trinité  des  Per- 

sonnes, la  raison  de  leur  rendre  notre  culte  demeurant  toujours 

essentiellement  une,  c'est-à-dire  la  Majesté  souveraine  de  leur 
Perfection  infinie. 

Si,  par  nos  actes  de  vénération  et  de  respect,  qu'on  peut  appe- 
ler du  nom  général  d'adoration,  nous  entendons  rendre  hom- 

mage à  la  Majesté  divine  en  elle-même,  ces  actes  sont  néces- 

sairement des  actes  de  religion.  L'on  ne  pourrait  jamais,  sans 

commettre  le  crime  d'idolâtrie,  les  rendre,  avec  cette  intention 

précise,  à  un  autre  qu'à  Dieu.  Mais  on  peut  rendre  à   la  créa- 

ture, selon  le  degré  d'excellence  qui  est  en  elle  et  qu'elle  parti- 

cipe de  Dieu,  des  signes  de  respect  ou  de  vénération  qui  s'appe- 
laient aussi,  du  moins  dans   les   langues  anciennes,    du    nom 

d'adoration.  Ces  signes  n'avaient  pas  et  n'ont  pas  le  même  sens 

que  lorsqu'on  les  rend  à  Dieu.  Ils  n'appartiennent  qu'à  la  vertu 

de  dulic,  dont  nousparlerons  plus  tard.  Aujourd'hui,  du  reste, 
nous  réservons  le   mol   d  adoialion,  quand  on  le  prend,   non 

d'une  façon  hyperbolique,  comme  on  le  fait  quelquefois  dans 
le  langage  courant  ou  en  littérature,  mais  dans  son  sens  propre, 

aux  actes  par  lesquels  nous  rendons  à  Dieu  le  culte  (jui  lui  est 

dû.  —  Ces  actes,  ainsi  compris,  sont-ils  simplement  intérieurs 

ou  impliquenl-ils  aussi  quelcjuc  chose  d'extérieur.  C'est  ce  que 

nous  devons  maintenant  examiner  ;  et  tel  est  l'objet  de  l'article 
suivant. 
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Article  II. 

Si  l'adoration  implique  un  acte  corporel? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  l'adoration  n'impli- 
que pas  un  acte  corporel  ».  —  La  première  cite  le  mot  de 

Notre-Seigneur,  «  en  saint  Jean,  ch.  iv  (v.  23)  »,  où  «  il  est  dit: 
Les  vrais  adorateurs  adorent  le  Père  en  esprit  et  en  vérité.  Or, 

ce  qui  se  fait  en  esprit  n'appartient  pas  à  un  acte  corporel. 

Donc  l'adoration  n'implique  pas  un  acte  corporel  ».  —  La 

seconde  objection  dit  que  «  le  nom  d'adoration  se  tire  de  la 
prière  (en  latin  oratio).  Or,  la  prière  consiste  principalement 

dans  l'acte  intérieur  ;  selon  cette  parole  de  la  première  Épître 

aux  Corinthiens,  ch.  xiv  (v.  i5)  :  Je  prierai  par  l'esprit,  je  prie- 

rai aussi  par  IWnie.  Donc  l'adoration  implique  surtout  un  acte 
intérieur  ».  —  La  troisième  objection  fait  remarquer  que  «  les 
actes  corporels  appartiennent  à  la  connaissance  sensible.  Or, 

Dieu  n'est  pas  atteint  par  le  sens  du  corps,  mais  par  celui  de 

l'esprit.  Donc  l'adoration  n'implique  pas  un  acte  corporel  ». 

L'argument  sed  contra  oppose  que  «  sur  cette  parole  de 

YExode,  ch.  x\  (v.  .">)  :  Tu  ne  les  adoreras  point;  et  tu  ne  leur 
rendras  point  de  culte,  la  glose  dit  :  Tu  ne  leur  rendras  pas  de 

culte  en  ton  cœur  :  et  tu  ne  les  adoreras  pas  au  dehors  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  déclare  que  «  comme  le  dit 
saint  Jean  Damascène,  au  livre  IV  {de  la  Foi  Orthodoxe,  ch.  xii), 

parce  que  nous  sommes  composés  d'une  double  mdure,  lu  nature 
intellectuelle  et  la  nature  sensible,  nous  offrons  à  Dieu  une  double 

adoration;  savoir  :  l'adoration  spirituelle,  qui  consiste  dans  la 

dévotion  intérieure  de  l'esprit;  et  l'adoration  corporelle,  qui 

consiste  dans  l'humiliation  extérieure  du  corps.  Et  parce  que 
dans  tous  les  actes  de  latrie,  ce  qui  est  extérieur  se  réfère  à  ce 

qui  est  intérieur,  comme  à  ce  qui  est  principal,  à  cause  de  cela 

l'adoration  extérieure  elle-même  se  fait  pour  l'adoration  inté- 

rieure :  afin  que  par  les  signes  d'humilité  que  nous  donnons 
corporellement,  notre  cœur  soit  excité  à  se  soumettre  à  Dieu; 

car  il  nous  est  connaturel  d'aller  par  les  choses  sensibles  aux 
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choses  intelligibles  ».  —  Rien  de  plus  harmonieux  qu'une  telle 
doctrine,  oij  chaque  partie  de  notre  nature  a  ce  qui  lui  revient, 

mais  où  chacune  toutefois  demeure  à  sa  vraie  place. 

Uad  primum  fait  observer  que  n  même  l'adoration  corporelle 

se  fait  en  esprit,  pour  autant  qu'elle  procède  de  la  dévotion 

spirituelle  et  qu'elle  y  conduit  ». 

L'ad  secumdam  accorde  que  «  comme  la  prière  consiste  {)ri- 

mordialement  dans  l'esprit  et  se  trouve  secondairement  expri- 

mée par  les  paroles,  ainsi  qu'il  a  été  dit  plus  haut  (q.  83,  art.  1 2)  ; 

de  même,  aussi,  l'adoration  consiste  principalement  dans  la 

révérence  intérieure  »  de  l'esprit  et  du  cœur  «  à  l'égard  de 

Dieu,  et  secondairement  dans  certains  signes  corporels  d'humi- 

lité :  c'est  ainsi  que  nous  fléchissons  le  genou,  pour  signifier 
notre  infirmité  devant  Dieu  ;  et  nous  nous  prosternons,  comme 

pour  confesser  que  nous  ne  sommes  rien  de  nous-mêmes  ».  — 

Nous  voyons  indiquée,  d'un  mol,  par  cette  réponse,  la  haute  por- 
tée de  tous  ces  signes  corporels  que  la  piélé  privée  ou  la  liturgie 

de  l'Kglise  s'appli(|uont  à  accomplir  avec  tant  de  soin  dans  les 
exercices  du  culte  religieux.  Et  nous  comprenons  aussi  pour- 

quoi les  constitutions  des  Ordres  religieux  sont  si  scrupuleuse- 
ment attentives  à  préciser  ces  signesextérieurs  jusque  dans  leur 

plus  menu  détail.  Dans  les  constitutions  de  l'Ordre  des  Prê- 

cheurs, un  chapitre  entier  est  consacré  à  l'énumération  et  à  la 

description  détaillée  de  ce  fini  est  appelé  du  nom  général  d'In- 
clinations :  inclination  de  tête;  inclination  m<)\enne;  inclina- 

tion [)rolon(lc  ;  génuflexions  à  un  ou  deux  genoux;  prostra- 

tions; venia.  Et,  sans  doute,  tous  ces  signes  d'humilité  pou- 
vent  se  faire  dans  le  culte  de  dulie;  mais,  comme  nous  l'avons 

dit  à  l'article  [)récédent,  le  sens  (|u'on  >  attache  les  réserve 
aussi,  parfois,  exclusivement  pour  le  culte  de  latrie. 

\j'fid  lerlinni  ex|)lique  que  «  si  |)ar  les  sens  nous  ne  pouvons 
pas  atteindre  Dieu,  cependant  par  les  signes  sensibles"  notre 
esprit  est  provoqué  à  tendre  vers  Dieu  »  ;  ce  qui  est  pour  nous 

d'une  souveraine  utilité. 

L  adoration  (jui  nous  convient  à  nous,  êtres  humains  com- 

posés d'esprit  cl  de  corps,  comprend,  à  titre  d'actes  secondai- 
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res,  mais  d'une  importance  néanmoins  souveraine,  et,  à  cer- 
tains égards,  absolument  nécessaires,  des  mouvements  exté- 

l'ieurs  de  notre  corps,  traduisant  à  leur  manière,  et  excitant,  ou 

provoquant,  aussi,  les  sentiments  intérieurs  d'humilité  et 

d'anéantissement  devant  Dieu  qui  doivent  être  ceux  de  toute 
créature  ayant  conscience  de  son  néant  et  de  son  péché.  —  Cette 

adoration,  telle  que  nous  venons  de  la  décrire,  requiert-elle  un 

lieu  déterminé  ;  ou  peut-elle  se  produire  indifféremment  en 

n'importe  quel  lieu.  C'est  ce  qu'il  nous  faut  maintenant  consi- 

dérer ;  et  tel  est  l'objet  de  l'article  qui  suit. 

Article  III. 

Si  l'adoration  requiert  un  lieu  déterminé? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  l'adoration  ne  requiert 

pas  un  lieu  déterminé  ».  —  La  première  arguë  de  ce  qu'«il  est 

dit,  en  saint  Jean,  cli.  iv  (v.  21)  :  L'heure  vient  où  ce  ne  sera  ni 
sur  ce  mont  ni  à  Jésusalem  que  vous  adorerez  le  Père.  Or,  la  raison 

semble  être  la  même  pour  tous  les  autres  lieux.  Donc  un  lieu 

déterminé  n'est  pas  requis  pour  adorer  ».  —  La  seconde  objec- 

tion rappelle  que  «  l'adoration  extérieure  est  ordonnée  à  l'ado- 

ration intérieure.  Or,  l'adoration  intérieure  porte  sur  Dieu 

comme  existant  partout.  Donc  l'adoration  extérieure  ne  requiert 
pas  de  lieu  déterminé  ».  —  La  troisième  objection  déclare  que 

((  c'est  le  même  Dieu  qui  est  adoré  dans  le  Nouveau  et  dans 

l'Ancien  Testament.  Or,  dans  l'Ancien  Testament,  l'adoration 

se  faisait  vers  l'Occident,  car  la  porte  du  Tabernacle  regardait 

vers  l'Orient,  comme  on  le  voit  dans  VExode,  ch.  xxvi  (v.  j8  et 
suiv.  ;  cf.  ch.  xxxviir,  v.  i3  et  suiv.).  Donc,  pour  la  même  rai- 

son, maintenant  aussi  nous  devrions  adorer  vers  l'Occident,  si 
un  lieu  déterminé  était  requis  pour  adorer  ». 

L'argument  sed  contra  fait  observer  qu' «  il  est  dit,  dans 
Isaïe,  ch.  lvi  (v.  7),  et  le  texte  est  rappelé  »,  par  Noire-Sei- 

gneur, ((  en  saint  Jean,  ch.  11  (v.  16)  :  Ma  maison  sera  appelée 

maison  de  prière  ».  (En  saint  Jean,  le  texte  n'est  pas  cité 

d'une  façon  expresse;   mais   il  l'est  en   saint  Matthieu,  ch.  x\, 
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V.  i3;  en  saint  Marc,  ch.  xi,  v.  17;  en  saint  Luc,  ch.  xix,  v.  46). 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  part  de  ce  que  «  dans 

l'adoration,  comme  il  a  été  dit  (art.  préc),  ce  qu'il  y  a  de  prin- 

cipal est  la  dévotion  intérieure  de  l'esprit,  et  vient  comme 
secondaire  ce  qui  se  rattache  extérieurement  aux  signes  corpo- 

rels. Or,  l'esprit,  à  l'intérieur,  saisit  Dieu  comme  non  renfermé 
en  un  lieu  quelconque  ;  mais,  pour  les  signes  corporels,  il  est 

nécessaire  qu'ils  soient  en  un  lieu  et  en  un  site  déterminé.  11 

suit  de  là  que  la  détermination  d'un  lieu  n'est  point  requise, 

pour  l'adoration,  dune  façon  principale,  et  comme  si  elle  était 
nécessaire  ou  indispensable  pour  elle,  mais  selon  une  certaine 

convenance,  à  l'instar  d'ailleurs  de  tous  les  autres  signes  cor- 

porels i>.  —  Ainsi  donc  l'essence  de  l'adoration,  en  ce  qu'elle  a 

d'intérieur  et  de  principal,  peut  se  faire  partout,  indistinc- 

tement; puisque  Dieu,  qu'il  s'agit  d'adorer,  se  trouve  partout. 
Mais,  comme  notre  adoration  intérieure  a  besoin,  normale- 

ment, de  se  traduire  ou  de  s'exciter  par  des  signes  extérieurs 
où  le  corps  a  sa  part,  ce  ne  sera  pas  indistinctement  que  tous  les 

lieux  seront  également  propices  à  cette  fin.  Certains  lieux  déter- 
minés y  répondront  plus  excellemment,  pour  les  raisons  que 

saint  Thomas  nous    marquera  tout  à  Iheure  à  Vad  secundnm. 

Vnd  prlimim  répond  que  «  par  les  paroles  que  citait  l'objec- 
tion »  et  qui  furent  dites  à  la  Samaritaine,  «  le  Seigneur  annon- 

çait la  cessation  de  l'adoration,  tant  selon  le  rite  dc^^  Juifs 
qui  adoraient  à  Jérusalem,  que  selon  le  rite  des  Samaritains 

qui  adoraient  sur  le  mont  Garizim.  I/un  et  l'autre  rite,  en 

effet,  cessa  quand  vint  la  vérité  spirituelle  de  l'Kvangile,  selon 
laquelle  il  est  sacrifié  à  Dira  en  tout  lieu,  comme  il  est  dit  dans 

Malachie,  ch.  i  (v.  11)  ».  Désormais,  il  n'y  a  pas  un  point 
spécial  sur  la  terre  ou  parmi  les  nations  (jui  soit  réservé  au 

culte  de  Dieu,  à  l'exclusion  de  tous  autres  lieux,  comme  ce 

l'était  dans  r.\ncien  Testament;  mais  c'est  j)artout,  dans  l'uni- 

vers entier,  qu'on  peut  édifier  ou  déterminer  les  lieux  où  le 
culte  pourra  être  célébré. 

\.'(t(l  secundum  déclare  (ju"  «  un  lieu  déleiininé  est  choisi  à 

leflet  d'y  adorer,  non  point  à  cause  de  Dieu  qu'on  adore, 

comme  s'il  était  renfermé  ou  contenu  dans  ce  lieu  »,  du  moin's, 
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s'il  s'agit  de  Dieu  dans  sa  nature  divine  et  non  dans  le  mystère 
de  son  Eucharistie,  «  mais  en  vue  des  adorateurs  eux-mêmes. 

Et  cela,  pour  une  triple  raison.  —  D'abord,  à  cause  de  la  con- 

sécration du  lieu,  d'oii  ceux  qui  prient  conçoivent  une  dévo- 

tion spirituelle  à  l'effet  d'être  mieux  exaucés;  comme  on  le 

voit  par  l'adoration  »  et  la  prière  «  de  Salonion,  au  troisième 
livre  des  Rois,  ch.  vni.  —  Secondement,  à  cause  des  saints  mys- 

tères et  des  autres  signes  de  sainteté,  qui  s'y  trouvent  contenus. — 
Troisièmement,  en  raison  du  concours  de  nombreux  adorateurs, 

qui  fait  que  la  prière  est  plus  de  nature  à  être  exaucée  ;  selon  cette 

parole  »  de  Notre-Seigneur  «  en  saint  Matthieu,  ch.  xvni 
(v.  20)  :  Où  se  trouvent  deux  ou  trois  réunis  en  mon  nom,  là  je 

me  trouve  au  milieu  (Veux  ».  —  Ces  trois  belles  raisons  données 

par  saint  Thomas  s'appliquent  d'une  manière  toute  spéciale 
et  particulièrement  excellente  aux  églises  consacrées  et  desti- 

nées parmi  le  peuple  catholique  aux  exercices  du  culte  public. 

L'ad  tertium  explique  comment,  «  selon  une  certaine  conve- 

nance, nous  prions  vers  l'Orient  »,  c'est-à-dire  en  des  lieux  ou 

des  églises,  qui  sont  orientés  vers  le  Levant.  —  «  C'est, 

d'abord,  comme  indice  de  la  Majesté  divine  se  manifestant  à 
nous  dans  le  mouvement  du  ciel,  qui  »,  selon  les  apparences, 

«  vient  de  l'Orient.  —  Secondement,  à  cause  du  Paradis  »  ter- 

restre, ((  constitué  dans  l'Orient  »,  par  rapport  aux  nations 
occidentales  (cf.  sur  le  lieu  du  Paradis  terrestre,  le  tome  V  du 

Commentaire,  p.  20^),  a  comme  on  le  voit  dans  la  Genèse, 

ch.  H  (v.8),  selon  la  traduction  des  Septante  :  à  l'effet  de  signi- 
fier que  nous  cherchons  à  retourner  au  Paradis.  —  Troisième- 

ment, à  cause  du  Clitisl,  qui  est  la  lumière  du  monde,  et  est 

appelé  l'Orient,  dans  le  prophète  Zacharie,  ch.  vi  (v.  12);  ci  <jid 

est  monté  au  eiel  du  côté  de  l'Orient  (psaume  lxvh,  v.  34)  ;  et 

que  nous  attendons  aussi  devoir  venir  de  l'Orient,  selon  cette 
parole  marquée  en  saint  Matthieu,  ch.  xxiv  (v.  ay)  :  Comme  lu 

foudre  sort  de  l'Orient  et  parait  Jusqu'à  l'Occident,  ainsi  sera 
l'avènement  du  Fils  de  l'homme  ». 

L'adoration,   en  ce  qu'elle    implique  de   spécial,  parmi    les 
actes  de  la  religion,  est  essentiellement  un  acte  extérieur,  qui 
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consiste  à  plier  le  corps  en  vue  de  lui  faire  témoigner  son 

hommage,  de  concert  avec  l'âme,  pour  honorer  la  divine  Ma- 
jesté. Ses  formes  pourront  être  multiples,  depuis  la  simple  incli- 

nation de  tète  jusquà  la  prostration  totale.  Il  est  mémo  une 

forme  d'adoration,  où,  sans  que  d'ailleurs  le  corps  ait  à  sin- 
cliner  ou  à  se  prosterner,  le  simple  fait  de  porter  la  main  à  sa 

bouche  peut  constituer  l'acte  dont  nous  parlons,  soit  en  bien 
soit  en  mal.  C'est  ainsi  que  nous  lisons  dans  le  livre  de  Job, 

ch.  XXXI  (v.  2G),  noté  comme  acte  d'idolâtrie,  le  fait  de  porter 
la  main  à  sa  bouche,  en  signe  de  baiser  et  tle  joie,  (juaml  le 

soleil  paraît  éblouissant  ou  que  la  lune  se  lève  dans  tout  son 

éclat.  On  peut  dire  que  c'est  aussi  dans  ce  sens  que  se  prend  le 

mol  adorer,  dans  l'usage  courant  où  les  hommes  l'emploient, 

sous  forme  hyperbolique,  pour  traduire  l'excès  de  leui-  admi- 
ration ou  de  leur  amour.  Cet  usage,  qui,  évidemment,  au  sens 

formel  du  mot,  ne  saurait  être  taxé  d'idolâtrie,  a  cependant 

quelque  chose  d'outré  et  qui  pourrait  facilement  dégénérer  en 

acte  d'irrespect  ou  de  profanation.  Toujours  est-il  que  le  fait 
dont  nous  parlons  se  rattache  très  étroitement  au  sens  foncier  du 

mot  adoration  ;  et,  à  ne  considérer  {|ue  l'étymologie  latine  dv  ce 

mot,  il  semble  qu'il  a  été  employé  d'abord  |)onr  désigner  ce 
fait-là  :  adorer,  en  eflet,  est  le  mol  latin  (idonire.  Ie(|uel  inipli- 

que  l'acte  de  porter  queUpie  chose  à  sa  bouche  en  forme  de 
baiser  :  (id  os,  à  la  hoac/ie.  Les  autres  formes  ne  paraissent  être 

venues  que  comme  développement  ou  accompagnement  de 

cette  première  forme  dans  le  but  de  la  rendre  plus  expressive. 

Après  aAoir  traité  de  l'adoration,  où  le  corps  lui-même  était 

le  sujet  de  l'acte  extérieur,  «  nous  devons  maintenant  traiter 
des  actes  où  ce  sont  des  choses  extérieures  qui  sont  oITertes  à 

Dieu.  Et,  à  ce  sujet,  deux  sortes  de  considérations  se  présente- 

ront à  nous.  D'abord,  nous  aurons  à  parler  des  choses  que  les 
fidèles  donnent  à  Dieu  (q.  85-87).  Puis,  des  vœux,  par  lescjuels 

certaines  choses  lui  sont  promises  (q.  88).  ̂   Sur  le  piemier 

point,  nous  traiterons  des  sacrifices,  des  oblations  et  des  pré- 

mices, et  des  dîmes  ».  —  D'abord,  les  sacrifices.  C'est  l'objet 
de  la  question  suivante. 
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DES  SACUIFICES 

Celle  question  comprend  qualre  arlicles  : 

I"  Si  oflrir  à  Dieu  un  sacrifice  est  de  la  loi  de  nature? 
a°  Si  le  sacrifice  doit  être  offert  à  Dieu  seul? 

3"  Si  offrir  lo  sacrifice  est  l'acte  spécial  d'une  vertu? 
'x"  Si  tous  les  honnnes  sont  tenus  d'offrir  le  sacrifice? 

c 

Article  Premier. 

Si  offrir  à  Dieu  un  sacrifice  est  de  la  loi  de  nature? 

Trois  objections  veulent  prouver  qu'  «  oHVir  à  Dieu  un  sa- 

crifice n'est  pas  de  la  loi  de  nature  ».  —  La  première  fait  ob- 
server que  «  les  choses  qui  sont  de  droit  naturel  sont  com- 

munes chez  tous.  Oi-,  il  n'en  est  pas  ainsi  pour  les  sacrifices  ; 

car  on  lit  que  d'aucuns  ont  oft'ert  en  sacrifice  du  pain  et  du 
vin,  comme  il  est  dit  de  Melchisédech,  dans  la  Genèse,  ch.  xiv 

(v.  i8);  d'autres,  tels  animaux;  et  d'autres,  tels  autres.  Donc 

l'oblation  des  sacrifices  n'est  pas  de  droit  naturel  ».  —  La  se- 
conde objection  déclare  que  «  les  choses  qui  sont  de  droit  na- 

turel furent  observées  par  tous  les  justes.  Or,  nous  ne  lisons 

point  d'Isaac,  ([u'il  ait  oITert  de  sacrifice;  ni,  non  plus,  d'Adam, 
au  sujet  duquel  cependant  il  est  dit,  dans  la  Sagesse,  ch.  x 

(v.  2),  que  la  sagesse  le  tira  de  son  délit.  Donc  l'oblation  du 

sacrifice  n'est  pas  de  droit  naturel  ».  —  La  troisième  objection 
cite  «  saint  Augustin  »,  qui  «  dit,  au  livre  X  de  la  Cité  de  Dieu 

(ch.  V,  xix),  que  les  sacrifices  sont  offerts  à  l'effet  de  signifier 
certaines  choses.  Or,  les  mots  ou  les  paroles,  qui,  parmi  tous 

les  signes,  occupent  le  premier  rang,  comme  le  dit  le  même 
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saint  Augustin,  dans  son  livre  de  la  Doclrine  c/iré/ienne  (liv.  II, 

ch.  m),  ne  signifient  point  par  leur  nature,  mais  selon  qu'on  l'a 

déterminé,  d'après  Vristole  {Perihermanias ,  liv.  I,  cli.  n,  n.  3; 
de  S.  Th.,  leç.  'i).  Donc  les  sacrifices  ne  sont  point  de  la  loi 
naturelle  ». 

L'argument  sed  contra  oppose  le  fait,  démontré  par  toute 

l'histoire  du  genre  humain,  qu"  «  à  chaque  âge  du  monde,  et 
chez  toutes  les  nations  des  hommes,  toujours  il  y  eut  quekjue 

oblation  de  sacrifices.  Or,  ce  qui  est  chez  tous  paraît  être  na- 

turel. Donc  l'oblation  du  sacrifice  est  aussi  de  droit  naturel  ». 
Au  corps  de  larticle,  saint  Thomas  répond  que  «  la  loi 

naturelle  dicte  à  Ihommc  qu'il  soit  soumis  à  quelque  supé- 

rieur, en  raison  des  défauts  »  ou  des  manques  «  qu'il  sent  en 

lui-même,  dans  lesquels  il  a  besoin  d'être  aidé  et  dirigé  par 

un  supérieur.  Kt  (juel  que  soit  ce  supérieur,  c'est  Lui  qui  chez 
tous  est  appelé  Dieu.  Or,  de  même  que  dans  les  choses  natu- 

relles »  ou  physiques,  «  c'est  naturellement  que  les  choses 
inférieures  sont  soumises  aux  supérieures,  de  même  aussi  la 

raison  naturelle  dicte  à  l'homtnc,  selon  une  inclination  natu- 

relle, qu'à  Celui  qui  est  au-dessus  de  l'homme  »  et  dont 

l'homme  se  sait  et  se  sent  naturellement  dépendant.  «  l'homme 
rende  sujétion  et  honneur,  selon  le  mode  qui  est  le  sien. 

D'autre  part,  le  mode  qui  convient  à  l'homme  est  qu'il  use  de 

signes  sensibles  pour  exprimer  certaines  choses,  car  c'est  des 

choses  sensibles  qu'il  tire  sa  connaissance.  Par  conséquent,  il 

procède  de  la  raison  naturelle,  que  l'homme  use  de  certaines 
choses  sensibles,  les  oiVrant  à  Dieu  en  signe  de  la  sujétion  et 

de  l'honneur  qu'il  lui  doit,  à  la  ressemblance  de  ceux  qui 
offrent  certaines  choses  à  leurs  maîtres  et  seigneurs  en  recon- 

naissance de  leur  domaine.  Or,  cela  appartient  à  la  raison  de 

sacrifice.  Donc  l'oblation  du  sacrifice  appartient  au  droit  na- 
turel ».  —  Voilà  donc,  pour  saint  Thomas,  le  fondement  de 

l'obligation  (|ui  incombe  à  l'homme  doirrir  à  Dieu  ce  que  nous 

appelons  du  nom  de  sacrifice.  C'est  pour  reconnaître  le  domaine 
de  Dieu  sur  lui.  Et  parce  que  ce  douiaine  est  proclamé  par  la 

raison  naturelle  la  plus  inéluctable,  attendu  que  les  besoins 

que  l'homme  constate  en   lui   lui   font  voir  qu'il  dépend  d'un' 
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Etre  supérieur  ù  qui  il  doit  ce  (juil  a  et  de  (|ui  il  doit  attendre 

ce  qu'il  lui  faut  continuellement;  comme,  d'autre  part,  la 
reconnaissance  de  ce  domaine,  selon  le  mode  en  harmonie 

avec  sa  nature  d'être  sensible,  est  chose  qui  s'impose  à  Ihonime 

par  l'inclination  même  de  sa  raison  naturelle,  il  s'ensuit  que 

c'est  chose  d'ordre  de  la  loi  naturelle,  ({ue  l'homme  use  de  cer- 
taines choses  sensibles,  les  oHiant  à  Dieu,  en  témoignage  de 

sa  sujétion  et  de  l'honneur  qu'il  lui  doit  comme  à  son  Seigneur 

et  Maître.  l"]t  cela  même  n'est  pas  autre  chose  qu'ott'rir  un 

sacrifice.  Donc  l'oblation  du  sacrifice  est  chose  qui  relève  de  la 
loi  de  nature.  —  On  voit,  par  là,  à  quelle  distance  de  la  saine 
raison  se  trouvent  les  hommes,  qui  de  nos  jours,  se  Hattent 

de  ne  tenir  aucun  compte  de  Dieu  dans  leur  vie,  et  de  ne 

jamais  pratiquer  envers  Lui  aucun  acte  de  culte.  Ils  sont  en 

opposition  directe  avec  le  dictamen  le  plus  fondamental  de  la 
loi  naturelle. 

Vad  prinuini  déclare  que  «  comme  il  a  été  dit  plus  haut 

(^"-2°^,  q.  95,  art.  i),  certaines  choses  sont,  d'une  façon  générale 

ou  en  ce  qu'elles  ont  de  commun,  du  droit  naturel,  qui,  pour 
ce  qui  est  de  leurs  déterminations,  relèvent  du  droit  positif  : 

c'est  ainsi  que  la  loi  naturelle  porte  que  les  malfaiteurs  soient 

punis  ;  mais  qu'ils  soient  punis  de  telle  ou  de  telle  peine,  c'est 

la  loi  divine  ou  humaine  qui  l'institue.  Pareillement,  aussi, 

l'oblation  du  sacrifice,  en  ce  qu'elle  a  de  commun,  est  de  la  loi 
de  nature;  et  voilà  pourquoi  tous  conviennent  en  cela  »  :  il 

faut,  pour  s'y  soustraire,  corrompre  en  soi  les  notions  pre- 
mières de  la  loi  de  nature  (cf.  l"-2"'^,  q.  (j'i,  art.  6).  «  Mais  la 

détermination  des  sacrifices  est  due  à  l'institution  divine  ou 
humaine.  Aussi  bien,  sur  ce  point,  les  hommes  différent  », 

selon  les  divers  âges  ou  les  divers  états  par  lesquels  a  pu  passer 

le  genre  humain  au  cours  de  son  histoire. 

Uad  secundam  affirme  qu'  «  Adam  et  Isaac,  comme  aussi  les 

autres  justes,  ont  offert  à  Dieu  un  sacrifice  selon  qu'il  convenait 

à  leur  temps;  ainsi  qu'on  le  voit  par  saint  Grégoire,  qui  dit 
(Morales,  liv.  IV,  ch.  ni),  que  chez  les  anciens,  par  les  obla- 
tions  des  sacrifices  était  remis  aux  enfants  le  péché  originel. 

Toutefois,  il   n'est  pas  fait  mention,  dans  l'Écriture,  de  tous 
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les  sacrifices  des  justes  ;  mais  seulement  de  ceux  qui  ont  revêtu 

quelque  caractère  spécial.  —  Et  Ion  peut,  dailleurs,  assigner 

une  raison  de  ce  que  nous  ne  lisons  point  qu'Adam  ait  offert 
un  sacrifice  :  pour  ne  pas  signifier  la  source  de  la  sainteté  en 

celui  qui  était  noté  comme  la  source  du  péché.  —  Quant  à 

Isaac,  il  a  été  la  figure  du  Christ,  selon  qu'il  a  été  lui-même 

oH'ert  en  sacrifice.  11  ne  fallait  donc  point  qu'il  fût  marqué 
comme  offrant  le  sacrifice  ». 

Lad  terlium  dit  que  «  signifier  ses  pensées  est  naturel  à 

l'homme;  mais  la  détermination  des  signes  est  selon  le  bon 
plaisir  humain  ». 

Si  donc  il  y  a,  dans  l'organisation  du  culte  divin,  en  ce  qui 

est  de  l'oblation  des  sacrifices,  une  part  immense  et  presque 
infinie  qui  dépend  de  la  libre  détermination  des  hommes  ou 

de  Dieu  Lui-même,  il  y  a  aussi  un  fond  primordial  et  essentiel 
où  la  raison  naturelle,  par  une  inclination  innée,  marque  à 

l'homme  ce  qui  est  de  son  devoir  imprescriptible.  Sa  condition 

d'être  fini,  imparfait  et  défectueux,  dicte  à  Ihomme  qu'il  a 

besoin  d'un  Ktre  supérieur  à  lui,  dont  il  dépend,  et  à  qui  il 

doit  rendre,  sous  forme  d'hommage  et  selon  un  mode  qui 

convienne  à  sa  nature  d'être  sensible,  les  biens  qu'il  en  reçoit, 

marquant  surtout  l'entière  dépendance  où  il  est  par  rapport  à 

Lui.  Or,  c'est  en  cela  même  que  consiste  la  raison  du  sacrifice. 

D'où  il  suit  que  l'obligation  d'offrir  à  Dieu  un  sacrifice,  en  ce 

qu'elle  a  d'essentiel  et  de  général,  sans  descendre  encore  aux 

déterminations  particulières  du  mode  d'y  répondre  dans  la  pra- 
tique, est  une  obligation  qui  relève  de  la  loi  naturelle.  —  Mais 

le  sacrifice  qu'il  faut  ainsi  olTrir  à  Dieu,  pour  la  raison  qui 

vient  d'être  marquée,  est-ce  à  Dieu  seul  qu'on  doit  l'offrir:  ou 

peut-on  l'offrir  aussi  à  des  créatures  qui  seraient,  d'une  certaine 

manière,  quelque  chose  d'intermédiaire  entre  Dieu  et  nous, 

c'est-à-dire  supérieures  à  nous ,  mais  inférieures  à  Dieu. 

Saint  Thomas  va  nous  répondre  à  l'article  qui  suit. 

\ll.  —  La  Religion.  •  lo 
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Article  II. 

Si  c'est  au  seul  Dieu  suprême  que  le  sacrifice  doit  être  offert? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  ce  n'est  point  au  seul 
Dieu  sui)rènie  et  souverain  que  le  sacrifice  est  offert  ».  —  La 

première  dit  que  «  puisque  le  sacrifice'  doit  être  offert  à  Dieu, 
il  semble  que  le  sacrifice  doive  être  olTert  à  tous  ceux  qui  sont 

rendus  participants  de  la  nature  divine.  Or,  même  les  hommes 

saints  sonl  rendus  participaiils  de  l<i  nalure  divine,  comme  il  est 

dit  dans  la  seconde  épître  de  saint  Pierre,  ch.  i  (v.  4)  ;  et  voilà 

pourquoi  d'eux  il  est  tlit  dans  le  psaume  (lxxxi,  v.  6)  :  Je  C(d 
dit  :  vous  êtes  des  dieux.  De  même,  les  anges  sont  appelés  fUs  de 

Dieu,  comme  on  le  voit  dans  le  livre  de  Job,  ch.  i  (v.  0).  Donc 

à  tous  ceux-là  le  sacrifice  doit  être  olTert  >;>.  —  La  seconde  ob- 

jection déclare  que  «  plus  un  être  est  grand,  plus  l'honneur 

qu'on  doit  lui  rendre  sera  grand.  Or,  les  anges  et  les  saints  sont 

bien  plus  grands  que  n'importe  quels  princes  de  la  terre  : 
auxquels  cependant  leurs  sujets  rendent  un  bien  plus  grand 

honneur,  en  se  prosternant  devant  eux  et  en  leui-  ofï'rant  des 

présents,  que  n'est  l'oblation  d'un  animal  ou  de  quelque  autre 
chose  en  sacrifice.  Donc,  à  plus  foite  raison,  le  sacrifice  peut 

être  offert  aux  anges  et  aux  saints  ».  —  La  troisième  objection 
fait  observer  que  «  les  temples  et  les  autels  sont  institués  pour 

y  offrir  les  sacrifices.  Or,  des  temples  et  des  autels  sont  édifiés 

aux  anges  et  aux  saints.  Donc  les  sacrifices  aussi  peuvent  leur 
être  otïerts  ». 

L'argument  sed  contra  apporte  le  texte  formel  de  VExode, 

ch.  xxn  (v.  2o),  où  <'  il  est  dit  :  Qu'il  soit  mis  à  mort,  celui  qui 
immole  aux  dieux,  en  dehors  du  Seigneur  seul  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  rappelle  que  «  comme  il 

a  été  dit  (art.  préc),  l'oblation  du  sacrifice  se  fait  pour  signifier 

quelque  chose.  Or,  le  sacrifice  offert  à  l'extérieur  signifie  le 

sacrifice  intérieur  spirituel  où  l'âme  s'offre  elle-même  à  Dieu  », 

lui  rendant  en  hommage  de  prière,  d'adoration  intérieure,  de 
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soumission  dévole  et  reconnaissante,  ou  anssi  d'expiation,  ce 

qu'elle  lui  doit  pour  les  bienfaits  déjà  reçus  et  en  vue  de  nou- 

veaux bienfaits  à  recevoir  encore,  ou  pour'obtenir  le  pardon  de 
ses  infidélités  et  de  ses  fautes;  «  selon  celte  i)arole  du  psaume 

(l,  V.  19)  .  Le  sacrifice  ciai  plail  à  Dieu  est  celui  d'un  ctinir  brisé: 

car,  selon  qu'il  a  été  dit  plus  liant  (q.  8i,  art.  7  ;  q.  8^,  art.  2), 
les  actes  extérieurs  de  la  religion  sont  ordonnés  aux  actes  inté- 

rieurs. D'autre  part ,  l'âme  s'ofl'ie  à  Dieu  en  sacrifice,  comme 
au  Principe  de  sa  création  et  comme  à  la  Fin  de  sa  béatification. 

Et,  parce  que,  selon   la  viaie   foi,  Dieu  seul   est  le  créateur  de 

nos  âmes,  ainsi  qu'il  a  été  vu  dans  la  Première  Partie  (q.  90, 

art.  3  ;  q.  1 18,  art.  2),  qu'en  Lui  seul  aussi  consiste  la  béatitude 

de  notre  ùme,  ainsi  qu'il  a  été  dit  plus  haut  (l"-'2"'',  <[.  1,  art.  8; 

q.  2,  art.  8;  q.  3,  art.   1,  7,  8),  il  s'ensuit  que  comme  c'est  au 
seul  Dieu  souverain  que  nous  devons  offrir  le  sacrifice  spirituel, 

c'est  aussi  à  Lui  seul  que  nous  devons  offrir  les  sacrifices  exté- 
rieurs ;  comme  aussi,  dans  nos  prières,  dtnis  nos  louanges,  nous 

dirigeons  l'expression  de  nos  paroles  à  Celui  à  (jui  nous  offrons, 
dans  le  cœur,  les  choses  (/ue   les  paroles  signijieni  et  expriment , 

ainsi  que  saint  Augustin    le  dit  au  livre  \  de  la  Cité  de  Dieu 

(ch.  xix).  —  Nous  voyons,  du  reste,  remarque  saint  Thomas, 

observé  en  toute  iépul)li(|ue  ou  en  toute  société  ordonnée,  que 

le  Chef  suprême  est  honoré  de  quelque  signe  particulier,  en 

telle  sorte  que  si  on  le  rendait  à  un  autre,  ce  serait  le  crime  de 

lèse-majesté.  Et  voilà  pourquoi,  dans  la  loi  divine,  est  slatuée 

la  peine  de  mort  contre  ceux  qui  rendent  à  d'autres  l'honneur 
divin  »  (Exode,  ch.  xxii,  v.  20;  ch.  xxx,  v.  3i  et  suiv.). 

L'ad  prinium  fait  observer  que  «  le  nom  de  la  Divinité  est 

communiqué  à  quelques-uns,  non  par  mode  d'égalité,  mais 

par  participation.  Et  voilà  pourquoi  ce  n'est  pas  un  honneur 

égal  qui  leur  est  dû  »,  comme  nous  l'avions  déjà  noté  à  l'ar- 
ticle 4  de  la  question  81. 

L'ad  secundum  a  un  mot  magnifique  (pi'il  faut  retenir  avec 

le  plus  grand  soin.  «  Dans  l'oblation  du  sacrifice,  on  ne  pèse 

point  le  prix  de  l'animal  immolé  »,  quand  c'est  un  animal 
qu'on  immole  à  Dieu,  i<  mais  la  signification  »  de  cet  acte, 

«  selon  qu'on  le  fait  en  l'honneur  du  souverain  Koi  qui  régit 
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tout  l'univers  —  quâ  hoc  Jit  in  honormi  suinmi  Rectoris  lot'uis 
universi.  Et  voilà  pourquoi  aussi,  comme  le  dit  saint  Augustin, 

au  livre  X  de  la  Cité  de  Dieu  (eh.  \ix),  les  démons  ne  se  réjouis- 

sent pas  de  l]odeur  des  cadavres  »  (ju'on  immolait  dans  le  culte 

idolâtrique,  <i  mais  des  honneurs  dirins  »,  qu'on  leur  rendait 

par  là. 

L'ad  tertiam  répond  que  «  comme  le  dit  saint  Augustin,  au 

livre  YIII  de  la  Cité  de  Dieu  (cli.  xix),  ce  n'est  point  aux  mar- 
tyrs que  nous  constituons  des  temples  et  des  sacerdoces ,  car  ce  ne 

sont  point  les  martyrs  mais  le  Dieu  des  martyrs  que  nous  avons 

pour  Dieu.  Aussi  bien  le  prêtre  ne  dit  pas  :  Je  vous  offre  à  vous  un 

sacrifice,  Pierre,  ou  Paul.  Mais  nous  rendons  grâce  à  Dieu  de 

leurs  victoires  et  nous  nous  excitons  à  les  imiter  ». 

Parce  que  le  sacrifice  est  destiné  à  signifier  la  reconnaissance 

du  souverain  domaine  de  Dieu  sur  nous,  domaine  qui  le 

constitue  notre  Maitre  et  Seigneur  en  raison  du  bienfait  de  la 

création  et  de  celui  de  la  béatitude,  où  Lui  seul  a,  pour  chacun 

de  nous,  la  raison  de  Principe  et  de  Fin,  il  s'ensuit  que  le 

sacrifice  ne  peut  être  offert  qu'à  Dieu  seul.  L'offrir  à  tout  autre, 

quel  qu'il  put  être,  serait  un  crime  de  lèse-majesté  divine. 

Aussi  bien  est-ce  pour  cela  que  l'erreur  païenne,  où  l'on  offrait 
des  sacrifices  à  de  multiples  divinités,  était  une  erreur  si  per- 

nicieuse et  si  détestable.  —  Cet  acte  du  sacrifice,  à  quelle  vertu 

appartiendra-t-il  P  Serait-il  <iuelque  chose  de  général,  qu'on 
retrouverait  dans  toutes  les  vertus;  ou  faut-il  le  rattacher  à 

quelqu'une  d'entre  elles?  Serait-il  même  un  acte  spécial  parmi 

les  actes  de  telle  vertu  déterminée?  C'est  ce  qu'il  nous  faut 

maintenant  considérer;   et  tel  est  l'objet  de  l'article  qui  suit. 

Article  111. 

Si  l'oblation  du  sacrifice  est  l'acte  spécial  d'une  vertu? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  l'oblation  du  sacri- 

fice n'est  pas  l'acte  spécial  d'une  vorlu  ».  —  La  première  cite 
un  mot  de  «  saint  Augustin  »,  qui   u  dit,  au  livre  X  de  la  Cité 
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de  Dieu  (ch.  vi)  :  A  raison  de  vrai  sacrifice  toute  œuvre  que  nous 

faisons  pour  nous  unir  à  Dieu  d'une  société  sainte  »  ;  et  ceci 
convient  à  toute  œuvre  bonne.  «  Or,  toute  œuvre  bonne  n'est 

point  l'acte  spécial  d'une  vertu  déterminée  »,  puisque  chaque 
acte  de  toutes  les  vertus  a  raison  d'œuvre  bonne.  «  Donc 

l'oblalion  du  sacrifice  n'est  point  l'acte  spécial  d'une  vertu  dé- 
terminée ».  —  La  seconde  objection  apporte  divers  exemples 

de  sacrifices  qui  appartiennent  manifestement  à  des  vertus 

diverses.  C'est  ainsi  que  «  la  macération  du  corps  qui  se  fait 

par  le  jeune  appartient  à  l'abstinence;  celle  qui  se  fait  par  la 
continence  appartient  à  la  chasteté;  celle  qui  se  trouve  dans  le 

martyre  appartient  à  la  force.  Et  cependant  tout  cela  semble 

compris  dans  l'oblation  du  sacrifice  ;  selon  cette  parole  de 

l'Épître  aux  Homains,  ch.  xii  (v.  i)  :  OJfre:  vos  corps  en  hostie 

vivante.  L'Apôtre  dit  aussi,  dans  VépUre  aux  Hébreux,  chapitre 
dernier  (v.  i6)  :  Voublie:  point  la  bienfaisance  et  la  communica- 

tion des  biens  :  c'est,  en  effet,  par  de  telles  hosties  ou  victimes  que 

l'on  mérite  Dieu.  D'autre  part,  la  bienfaisance  et  la  communica- 
tion des  biens  appartiennent  à  la  charité,  à  la  miséricorde,  à  la 

libéralité.  Donc  l'oblation  du  sacrifice  n'est  pas  l'acte  spécial 

d'une  vertu  déterminée  ».  —  La  troisième  objection  dit  que  «  le 

sacrifice  paraît  être  ce  que  l'on  offre  à  Dieu.  Or,  il  y  a  de  nom- 

breuses choses  que  l'on  offre  à  Dieu  ;  comme  :  la  dévotion,  la 
prière,  les  dîmes,  les  prémices,  les  oblations  et  les  holocaustes. 

Donc  le  sacrifice  ne  semble  pas  être  l'acte  spécial  d'une  vertu 
déterminée  ». 

L'argument  sed  rontra  se  contente  de  faire  observer  que 
«  dans  la  Loi,  sont  donnés  des  préceptes  spéciaux  au  sujet  du 

sacrifice;  comme  on  le  voit  au  commencement  du  Lévitique  o. 

Or,  les  préceptes  portent  sur  les  actes  des  vertus.  Cela  donc  qui 

est  matière  d'un  précepte  spécial  doit  être  un  acte  spécial  de 
vertu. 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  se  propose  de  montrer 

que  l'oblation  du  sacrifice,  dont  on  ne  peut  douter  que  ce  soit 
un  acte  de  vertu,  a  une  raison  spéciale,  dans  cet  ordre  des 

actes  de  vertu,  et  que  cette  raison  spéciale  le  rattache  à  la  vertu 

de  religion,  bien  cju  on  puisse   la  trouver  participée  dans  les' 
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actes  de  vertu  qui  appartiennent  à  d'autres  vertus.  C'est  qu'en 

effet,  «  conime  il  a  été  vu  plus  liaut  (/"-•?'"',  q.  18,  art.  0,  7; 

q.  60,  art.  .î,  (ul  \!""'),  si  l'acte  d'une  vertu  est  ordonné  à  la  fin 

d'une  autre  vertu,  il  i)articipe  en  (quelque  manière  son  espèce; 

et,  par  exemple  »,  dans  l'ordre  des  vices,  «  si  quelqu'un  vole 
pour  commettre  la  fornication,  le  vol  lui-même  revêt  d'une 
certaine  manière  la  difformité  de  la  fornication,  en  telle  sorte 

que  même  s'il  n'était  point,  de  par  ailleurs,  un  péché,  il  serait 

déjà  un  péché  par  cela  seul  qu'il  est  ordonné  à  la  fornication. 
.\insi  donc  le  sacrifice  est  un  certain  acte  spécial  qui  a  sa 

louange  »  et,  par  suite,  raison  d'acte  de  vertu,  «  par  cela  qu'il 
se  fait  en  vue  de  la  révérence  divin-^  »  ou  pour  lendre  à  Dieu 
un  hommage  (pii  lui  est  dû.  Et,  comme  cette  fin  est  la  raison 

d'une  vertu  spéciale,  (jui  est  la  vertu  de  religion,  de  ce  chef,  ou 
«  à  cause  de  cela,  le  sacrifice  appartient  »,  de  soi,  «  à  une  vertu 

déterminée,  qui  est  la  vertu  de  religion.  Toutefois,  il  arrive 

aussi  que  les  choses  qui  se  font  selon  les  autres  vertus  sont 

ordonnées  à  la  révérence  divine;  comme,  par  exemple,  si 

quelqu'un  fait  l'aumône  des  biens  qu'il  possède  en  vue  de 

Dieu,  ou  s'il  soumet  son  [)ropre  corps  à  quelque  affliction  par 
révérence  divine  »  ou  pour  rendre  à  Dieu  son  hommage. 

((  A.  ce  titre,  même  les  actes  des  autres  vertus  peuvent  être  dits 

saciifices  ».  Seulement,  dans  ce  cas,  sous  leur  raison  propre, 

ils  n'appartiennent  pas  à  la  vertu  de  religion,  comme  à  la  vertu 
([ui  les  produit;  ils  sont  les  actes  de  leuis  vertus  propres  res- 

pectives. Ils  appartiennent  à  la  religion  uniquement  en  raison 

de  sa  fin  à  elle  (|u'ils  participent,  et  comme  commandés  par 

elle.  Et  s'il  n'y  avait  de  sacrifices  possibles  que  dans  le  sens 

que  nous  venons  de  dire,  il  s'ensuivrait  que  le  sacrifice  ne 

serait  acte  de  leligion  qu'au  sens  qui  vient  d'être  précisé,  non 

comme  acte  appartenant  en  propre,  et  selon  tout  ce  ({u'il  y 
aurait  de  raison  de  vertu  en  lui,  à  la  vertu  de  religion.  ((  Mais 

il  est  des  actes  (|ui  ont  raison  de  sacrifice,  et  qui,  de  par 

ailleurs,  n'ont  aucune  autre  louange  d  ou  laison  d'actes  de 

vertu  «  sinon  c|u'ils  sont  faits  en  vue  de  la  révérence  divine  »  ; 
tels,  par  exemple,  autrefois,  les  actes  (jui  consistaient  à  im- 

moler sur  un  autel  des  victimes  sanglantes  ;  et  tous  autres  actes 
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analogues.  «  Ce  sont  ces  actes-là  qui  sont  appelés  proprement 

du  nom  de  sacrifices.  Et  ceux-là  appartiennent  à  la  religion  », 

même  comme  actes  propres  de  celle  vertu,  produits  immédia- 

tement et  uniquement  par  elle.  —  Nous  dirons  donc  que  tout 

sacrifice  est  l'acte  dune  vertu  spéciale,  qui  est  la  vertu  de  reli- 
gion :  soit  comme  acte  propre  de  celte  vertu,  soit,  à  tout  le 

moins,  comme  acte  commandé  par  elle. 

Lad  primum  déclare  que  «  cela  même,  que  nous  voulons  nous 

unir  à  Dieu  d'une  certaine  société  spirituelle,  appartient  à  la 

révérence  divine.  Et  Noilà  pourquoi  l'acte  de  n'importe  quelle 

vertu  reçoit  la  raison  de  sacrifice  »,  à  prendre  d'ailleurs  le 
sacrifice  dans  un  sens  plutôt  large  et  qui  convient  un  peu  à  tout 

acte  se  rattachant  à  la  vertu  de  i-eligion.  <«  par  cela  même  qu'il 

est  fait  pour  que  nous  adhérions  à  Dieu  d'une  société  sainte  ». 
Vfnl  secumlum  va  nous  préciser  les  diverses  acceptions  du 

sacrifice  parmi  les  actes  de  religion,  qu'il  s'agisse  des  actes  pro- 

pres de  celte  vertu,  ou  des  actes  commandés  par  elle.  C'est 

qu'en  efTet.  tout  sacrifice  implique  l'oblation  faite  à  Dieu  de 
(juelques  biens  nous  appartenant.  Or,  u  il  est  un  triple  bien  de 

l'homme.  —  L'un,  et  c'est  le  premier,  qui  est  le  bien  de  l'àme. 

Celui-là  est  offert  à  Dieu,  d'un  sacrifice  tout  intérieur,  par  la 
dévotion,  la  prière  et  autres  actes  intérieurs  de  celle  sorte. 

C'est  là  le  sacrifice  principal  >.  bien  que  cependant  il  ne 

constitue  pas,  dans  l'ordre  des  actes  de  la  vertu  de  religion,  cet 
acle  spécial,  distinct  de  tous  les  autres,  que  nous  appelons 

proprement  le  sacrifice,  comme  nous  Talions  voir  à  ïml  lertUtm. 

—  «  Ln  second  bien  de  l'homme  est  le  bien  du  corps  :  lequel 

est  olïerl  à  Dieu,  d'une  certaine  manière,  par  le  martyre  et 

l'abstinence  ou  la  continence  ».  Ici.  nous  aurions  davantage  la 
raison  propre  du  sacrifice  strict.  Cependant,  comme  ces  actes 

appartiennent  en  propre  à  d'autres  vertus,  ils  n'ont  raison  de 

sacrifice  et  d'acte  de  religion  que  d'une  façon  participée,  en 

tant  qu'ils  sont  faits  sous  le  commandement  de  celte  vertu.  — 
«  l  ne  troisième  sorte  de  biens  est  constituée  par  les  biens  exté- 

rieurs. De  ces  biens-là  nous  oITrons  à  Dieu  un  sacrifice  :  par- 

fois directement,  quand  nous  ofl'rons  à  Dieu  nos  biens  d'une 

façon  immédiate  »  :  et  c'est  ici  que  vient  ou  peut  venir  la  raison 
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de  sacrifice  au  sens  strict  et  tout  à  l'ait  propre;  «  d'autres  fois,  j 
d'une  façon  médiate,  quand  nous  les  communiquons  au  pro- 

chain, en  vue  de  Dieu  »  :  auquel  cas,  nous  avons  de  nouveau 

le  sacrifice  dans  un  sens  large  et  selon  que  sa  raison  est  parti- 
cipée dans  les  actes  des  autres  vertus. 

Vad  lertium  complète  toute  cette  doctrine,  si  importante  et 
si  délicate,  sur  la  vraie  nature  du  sacrifice,  non  seiilement  en 

tant  qu'acte  d'une  vertu  déterminée,  qui  est  la  vertu  de  religion, 

mais  encore  en  tant  qu'acte  spécial  de  cette  vertu,  se  distin- 
guant de  tous  les  autres  actes  qui  lui  a[)partiennent  aussi  en 

propre.  —  d  Les  sacrifices,  nous  dit  saint  Thomas,  s'entendent 
proprement  quand  il  se  fait  quelque  chose  dans  les  choses 

mêmes  qui  sont  offertes  à  Dieu  :  comme  »,  pour  les  anciens 

sacrifices,  «  le  fait  que  les  animaux  étaient  tués,  immolés  ;  ou  » 

dans  le  sacrifice  de  la  loi  nouvelle,  «  que  le  pain  est  rompu  et 

mangé  et  béni  »  ou  consacré.  «  Et  cela  même  est  signifié  pai" 

le  mot;  car,  on  parle  de  sacrifice,  parce  que  l'homme  fait 
quelque  chose  de  sacré  ».  Il  y  a  donc,  dans  le  sacrifice,  au  sens 

strict  et  tout  à  fait  propre,  l'idée  d'une  action  sainte  ou  sacrée  , 

accomplie  sur  l'objet  ou  la  chose  qu'on  offre  à  Dieu,  tendant  à 
la  destruction  de  cette  chose  comme  telle.  —  u  Voblafion  » 

dont  parlait  également  l'objection,  et  qui  est  elle  aussi  un  acte 

de  religion,  «  se  dit  »  proprement  et  «  directement,  lorsqu'une 
chose  est  offerte  à  Dieu,  quand  bien  même  aucune  action  ne 

soit  accomplie  sur  celte  chose  »  au  moment  oij  on  l'offre. 

«  C'est  ainsi  que  sont  dits  être  olï'crts  les  deniers  ou  les  pains 

sur  l'autel,  sans  qu'on  accomplisse  sur  eux  aucune  action  » 
tendant  à  les  modifier  en  eux-mêmes  ou  dans  leur  nature. 

«  Aussi  bien  tout  sacrifice  est  une  oblation  ;  mais  l'inverse 

n'est  pas  vrai.  —  Quant  aux  prémices,  elles  sont  des  oblatioiis; 
car  on  les  offrait  à  Dieu,  comme  il  est  marqué  dans  le  Deuté- 

ronome,  chap.  xxvi.  Toutefois,  elles  ne  sont  pas  des  sacrifices, 

parce  qu'aucune  action  sacrée  n'était  faite  sur  elles.  —  Les 
dîmes,  à  proprement  parler,  ne  sont  ni  des  sacrifices,  ni  des 

oblations,  parce  que  ce  n'est  point  à  Dieu  immédiatement, 

mais  aux  ministres  du  culte  divin  »,  pour  eux-mêmes,  <(  qu'on 
les  donne  ». 
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Si  donc  nous  voulions  définir  le  sacrifice  en  tant  qu'il  est 

un  acte  spécial  de  la  vertu  de  religion,  nous  dirions  qu'il  est 
essentiellement  une  action  sainte  faite  sur  une  chose  extérieure 

ofterte  à  Dieu,  dont  toute  la  raison  de  bonté  et  de  louange 

vient  de  ce  qu'elle  est  pour  rendre  à  Dieu  l'hommage  qui  lui 
est  dû.  Cet  hommage  est  particulièrement  éclatant,  en  ce  que 

par  l'action  symbolique  qui  se  fait  au  dehors,  sur  une  chose 
reçue  de  Dieu  et  nous  appartenant,  nous  confessons  que  nous 

tenons  tout  de  Lui  et  que  tout  jusqu'à  notre  être  doit  lui  être 

rendu  sous  forme  d'hommage,  nous  consumant  à  son  service 
et  pour  sa  gloire.  —  Ce  sacrifice  ainsi  compris,  à  qui  incom- 

bera-t-il  de  l'offrir  à  Dieu  ?  Sera-ce  à  chacun  et  à  tous  indistinc- 
tement, parmi  les  hommes;  ou  bien  faudra-t-il  le  réserver  à 

certains  hommes  spéciaux  comme  un  office  privilégié.  C'est 

ce  que  nous  devons  maintenant  considérer;  et  tel  est  l'objet tle 

l'article  qui  suit,  très  important  pour  répondre  d'avance  aux 
erreurs  de  nombreux  hérétiques. 

Article  1\  . 

Si  tous  sont  tenus  d'offrir  des  sacrifices? 

Trois  objections  veulent  prouNci  ((iic  «  tous  ne  sont  point 

tenus  dolfrir  des  sacrifices  ».  —  La  |)remicre  arguë  de  ce  que 

«  l'Apôtre  (lit,  dans  ré|)îlre  (lux  Honiai/ts,  cb.  m  (v.  19)  ;  Toiil 
ce  que  la  loi  prescrit,  elle  le  prescrit  h  ceux  qui  sont  sous  la  loi. 

Or,  la  loi  sur  les  sacrifices  ne  fut  ̂ as  donnée  à  tous,  mais  au 

seul  peuple  des  Hébreux.  Donc  tous  ne  sont  point  tenus  d'offrir 
des  sacrifices  ».  —  La  seconde  objection  dit  ([ue  «  les  sacrifices 

sont  offerts  à  Dieu  pour  signifier  quelque  cliose.  Or,  tous  n'en- 
dent  pas  ces  sortes  de  significations.  Donc  tous  ne  sont  point 

tenus  d'oflrii  des  sacrifices  ».  —  La  troisième  objection,  parti- 
culièrement intéressante,  fait  observer  que  «  les  prêtres  sont 

dits  tels  du  fait  qu'ils  olï'rent  à  Dieu  le  sacrifice.  Or,  tous  les 
liomrnes  ne  sont  point  prêtres.  Donc  tous  les  lioinmes  ne  sont 

point  tenus  d'offrir  des  sacrifices.  » 
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L'argument  sed  contra  lappelle  que  «  loblation  du  sacrifice 
appartient  à  la  loi  de  nature,  comme  il  a  été  vu  j)lus  haut 

(art.  i).  Or,  aux  choses  ([ui  sont  de  la  loi  de  nature,  tous  les 

hommes  sont  tenus.  Donc  tous  sont  tenus  d'ofïVir  à  Dieu  le 
sacrifice  ». 

Au  corps  de  l'aiticie,  saint  Thomas  nous  avertit,  dès  le  début, 

et  la  distinction  va  être  ici  essentielle,  qu' «  il  est  un  double 

sacrifice,  ainsi  qu'il  a  été  dit  (art.  •?.).  L'un,  premier  et  prin- 
cipal, qui  est  le  sacrifice  intérieur.  A  celui-là,  tous  les  hommes 

sont  tenus  ;  car  tous  sont  tenus  d'oiïrir  à  Dieu  un  esprit  sanc- 

tifié par  la  dévotion.  L'autre  est  le  sacrifice  extérieur.  Et  lui- 
même  se  divise  en  deux.  11  en  est  un,  en  effet,  qui  tire  sa 

louange  »  ou  sa  raison  d'acte  de  vertu,  «  de  cela  seul  qu'on  y 

otTre  à  Dieu  quelque  chose  d'extérieur,  pour  protester  de  notre 
sujétion  à  son  endroit.  A  ce  sacrifice  »,  tous  les  hommes  ne 

sont  pas  également  tenus  :  «  autrement  se  trouvent  tenus  ceux 

qui  sont  sous  la  loi  nouvelle,  ou  qui  furent  sous  la  loi 

ancienne;  et  autrement,  ceux  qui  nétaient  point  sous  la  loi. 

Ceux,  en  effet,  qui  ont  été  ou  sont  sous  la  loi,  sont  tenus 

d'off'rir  des  sacrifices  déterminés  selon  les  prescriptions  de  la 

loi.  Ceux,  au  contraire,  qui  n'étaient  point  sous  la  loi,  étaient 
tenus  de  faire  certaines  choses  extérieurement  en  l'honneur 

de  Dieu,  selon  qu'il  convenait  à  ceux  au  milieu  desquels  ils 
vivaient;  mais  ils  nétaienl  point  tenus  à  telles  ou  telles  choses 

déterminément  »  ;  le  choix  était  laissé  à  leur  prudence  selon  les 

habitudes  de  vie  de  leur  milieu.  «  Quant  à  l'autre  sacrifice  ex- 
térieur, qui  consiste  en  ce  que  les  actes  extérieurs  des  autres 

vertus  sont  tournés  et  élevés  à  honorer  Dieu  »,  même  en  ce 

qui  est  de  ces  actes  pris  en  eux-mêmes,  ils  ne  tombent  pas  tous 
sous  une  obligation  identique  :  «  il  en  est,  en  effet,  qui  sont 

de  précepte,  et  auxquels  tous  les  hommes  sont  tenus  >:>.  D'ail- 

leurs, même  ceux  qui  sont  tenus  à  ces  sortes  d'actes  sous  leur 

raison  propre  d'actes  appartenant  à  telle  ou  telle  vertu,  ne  sont 
pas  tenus,  de  soi,  de  les  ordonner  à  la  (in  de  la  religion  et  de 
les  transformer  en  actes  de  sacrifices,  au  sens  formel  de  ce  mol. 

—  Nous  dirons  donc  qu'au  sacrifice  intérieur,  consistant  dans 
Loblation  de   soi-même  à  Dieu,  par  la  prière  et  la  dévotion, 
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tous  les  hommes  sont  tenus.  Au  sacrifice  extérieur  consistant 

dans  les  actes  extérieurs  des  autres  vertus,  on  nesl  pas  tenu, 

de  soi,  comme  actes  de  religion,  bien  qu'on  puisse  être  tenu  à 
ces  actes  sous  leur  raison  propre  d  actes  de  telle  ou  telle  autre 

vertu.  Au  sacrifice  extérieur,  qui  est  proprement  un  acte  spé- 
^  cial  de  la  vertu  de  religion,  les  hommes  pourront  être  tenus 

diversement  selon  la  diversité  de  leur  état. 

Lad  primuni  répond  qu"  ((  à  ces  .sacrifices  déterminés  qui 

étaient  prescrits  dans  la  Loi,  tous  n'étaient  point  tenus;  mais, 
cependant,  ils  étaient  tenus  à  certains  sacrifices  intérieurs  ou 

extérieurs,  comme  il  a  été  dit  »  (au  corps  de  l'article). 
Vnd  secundum  déclare  que  «  si  tous  ne  savent  point  explici- 

tement la  vertu  des  .sacrifices,  ils  la  savent  cependant  d'une 

manière  implicite;  de  la  même  manière  [qu'ils  ont  aussi  la  foi 
implicite,  comme  il  a  été  vu  plus  haut  »  (q.  :>..  art.  (i,  7,  8).  — 

Ces  mots  doivent  s'entendre  diversement,  selon  qu'il  s'agit  des 

hommes  divers.  I>a  connaissance  implicite  s'applique  surtout 

ici  aux  hommes  (jui  ont  vécu  ou  vivent  sous  l'une  des  deux 
lois  ancienne  et  nouvelle.  Ceux-là,  en  effet,  peuvent  ne  pas 

savoir  dans  le  détail  l'explication  des  symboles  attachés  au  rite 
ou  à  la  célébration  du  sacrifice;  mais  ils  en  connaissent  le  sens 

général;  et  cela  suffit.  Quant  à  ceux  (jui  noni  pas  vécu  sous 

l'une  des  deux  lois,  la  dilliculté  n'existe  plus,  puisque  ce  sont 
eux-mêmes  qui  ont  déterminé  à  leur  gré,  et,  par  consé(iuen(, 
en  le  sachant  sulfisamment,  le  rite  du  sacrifice. 

Vad  lerluun  dit  que  «  les  prêtres  »,  au  sens  spécial  de  ce  mot 

et  selon  (pie  l'objection  renlendait.  «  oITrent  les  sacrifices  (jui 
sont  spécialement  ordonnés  an  ciillc  (li\in.  non  senlemeni 

pour  soi,  mais  cncoïc  jiour  les  autres.  Mais  il  esl  certains 

sacrifices  que  chacun  i)eut  ollVir  pour  soi  à  Dieu,  ainsi  (ju  il 

ressort  de  ce  qui  a  été  déjà  dit  ».  —  Cette  réponse  nous  laisse 
entrevoir  ce  (piil  y  a  de  spécial  dans  le  sacerdoce,  au  sens 

précis  ou  ordinaire  qu'on  donne  à  ce  mot  parmi  les  hommes. 
Le  prêtre  est  cssentiellemenl  ordonné  au  sacrifice  :  non  pas  au 

sacrifice  pris  dans  son  sens  large:  mais  au  sacrifice  entendu 

dans  son  sens  sirict,  et  selon  qu'il  désigne  un  acte  spécial  de 
la  Ncrtu  de   religion.    Le  sacrifice  ainsi  entendu,  et  le  prêti-e. 
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s'appellent  nécessairement  l'uii  laulre.  C'est  qu'en  effet,  ce 

sacrifice  impliciuc  une  victime  oll'erte  et  immolée;  et  le  prêtre 

est  celui  qui  otîre  et  immole  la  victime.  D'où  il  suit  immédia- 
tement que  le  caractère  ou  le  rôle  du  prêtre  variera  suivant  que 

variera  la  nature  du  sacrifice  et  de  la  victime,  ou  encore  le 

milieu  humain  dans  lequel  se  célèbre  le  saciitice.  —  Si,  par 

exemple,  il  s'agissait,  quelque  chimérique  d'ailleurs  que  soit 

l'hypothèse,  d'un  homme  qui  aurait  existé  seul  dans  le  monde; 
et  sans  avoir  de  péché,  dans  une  perfection  analogue  à  celle 

de  l'état  d'iimocence  :  cet  homme  aurait  dû,  sans  aucun  doute, 
offrira  Dieu,  son  créateur  et  sa  tin,  un  certain  sacrifice;  mais 

ce  sacrifice  n'eût  pas  eu  le  caractère  de  sacrifice  d'expiation  : 

et  l'homme  ne  l'aurait  offert  que  pour  lui-même,  non  pour 

d'autres  hommes,  qui,  dans  cette  hypothèse,  n'auraient  pas 
existé.  —  Dans  l'état  d'innocence  où  se  trouvèrent  Adam  et 
Eve  avant  leur  péché,  bien  que  nous  ne  lisions  point,  dans 

l'Écriture,  qu'ils  aient  olTert  à  Dieu  un  sacrifice,  et  ils  ne  pou- 
vaient pas,  en  effet,  lui  en  oflrir  comme  il  a  été  nécessaire  de 

le  faire  après  le  péché,  ils  ont  du,  cependant,  par  des  actes 

appropriés,  rendre  à  Dieu  leur  hommage  et  nul  doute  que  ce 

ne  fut  Adam  qui  rendît  cet  hommage  en  son  nom  et  au  nom 

de  la  compagne  que  Dieu  lui  avait  donné.  Au  sens  où  l'on  pou- 

vait parler  alors  de  sacrifice  et  de  sacerdoce,  c'était  Adam  lui- 

même  qui  en  remplissait  l'otrice.  —  A  plus  forte  raison,  devons- 
nous  attribuer  ce  rôle  à  Adam,  après  le  péché;  mais  alors  le 

sacrifice  revêtait  déjà  son  caractère  nouveau  et  désormais  insé- 

parable de  tout  sacrifice  offert  par  les  hommes,  qui  était  l'ex- 

piation. Adam  l'offrait  d'abord  pour  lui  ;  et  aussi  pour  tous  ses 
enfants.  —  A  mesure  que  la  famille  humaine  se  développa  et 

que  les  branches  en  dcvinicnt  distinctes,  ce  fut  chaque  nou- 
veau chef  de  famille  qui  remplit  pour  lui  et  ses  enfants  ou  ses 

familiers  le  rôle  et  l'onice  de  prêtre.  —  Quand  les  familles  se 

groupèrent  déjà  en  tribus,  en  nations,  et  qu'elles  formèrent  la 

cité  ou  le  royaume,  l'office  du  prêtre  devint  lui-même  social, 

de  familial  qu'il  avait  pu  être  d'abord.  Et  c'est  ainsi  qu'au 

temps  d'Abraham,  l'Écriture  peut  nous  parler  de  ce  prêtre  si 
grand  et  si   mystérieux,  qui  a  nom  Mclchisédech.  —  Toutes 
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choses  se  précisèrent  encore,  après  l'inlervention  positive  de 

Dieu  se  choisissant  un  peuple  et  l'ordonnant  à  son  service, 

d'une  façon  spéciale,  par  la  loi  de  Moïse.  Le  sacerdoce,  désor- 

mais d'institution  divine,  revêtit,  par  excellence,  le  caractère 

d'office  social  que  nous  marquait  ici  saint  Thomas;  et  ce  carac- 

tère n'a  fait  que  se  perfectionner  encore  dans  la  loi  nouvelle, 
où  le  seul  vrai  prêtre,  dont  tous  les  autres  ne  sont  que  les 

représentants  et  la  perpétuation  à  travers  les  siècles,  n'est  autre 
que  Jésus-Christ  Lui-même  :  avec  cette  seule  différence,  mais 
essentielle,  soulignée  par  saint  Paul,  dans  son  épître  aux 

Hébreux,  que  tous  les  autres  prêtres,  ou  sacrificateurs  de  vic- 

times, depuis  Adam  pécheur,  ont  dû  sacrifier  d'abord  pour 
eux-mêmes,  puis  pour  le  peuple  au  nom  duquel  ils  sacrifiaiept, 

tandis  que  le  Prêtre  souverain  qu'est  Jésus-Christ  ne  sacrifie  et 

n'immole  la  Victime  sainte  qui  n'est  autre  (jue  Lui-même,  que 
pour  les  autres,  nullement  pour  Lui,  du  moins  quant  au  carac- 

tère d'expiation  ([ue  présente  son  sacrifice.  —  Celte  doctrine  si 

lumineuse,  que  vient  de  toucher  d'un  mot,  ici,  saint  Thomas, 

nous  montre  ce  que  contient  d'erreur  l'enseignement  protes- 
tant, voulant  (jue  tout  homme  soit  prêtre,  dans  le  Testament 

nouveau.  11  faut,  poui-  cela,  dénier  tout  caractère  social  au 

sacerdoce  de  l'Église  catholi(iue  et  à  l'Église  elle-même.  Aussi 
bien  est-ce  dans  cette  erreur  extrême  ([ue  sont  tombés,  en  effet, 

les  protestants.  Il  n'est  rien  de  plus  antisocial  et  par  suite  de 
plus  antihumain. 

Ce  que  nous  avons  dit  du  sacrifice,  dans  cette  question,  doit 

suffire  pour  le  traité  de  la  religion  tel  (ju'il  est  envisagé  ici 

dans  l'économie  des  actes  humains.  Nous  n'avons  pas  à  traiter 

spécialement,  ni  des  sacrifices  de  l'ancienne  loi,  dont  il  a  été 
parlé  en  son  lieu,  dans  la  Prima-Secundae,  q.  102,  art.  3;  ni 

du  sacrifice  de  la  loi  nouvelle,  soit  qu'on  le  considère  dans  sa 
réalisation  sanglante,  au  Calvaire  :  car  il  en  sera  parlé  dans  la 

Troisième  Partie,  q.  48,  art.  3;  soit  qu'on  le  considère  dans  sa 

perpétuation  à  l'autel,  sous  forme  eucharistique  :  car  jious  en 

parlerons  au  traité  de  l'Eucharistie,  dans  celte  même  Troisième 
Partie,   q.    83,   art.    i   et  suivants.    —    Il   aura  suffi,    pour  le 
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inonieiit.  de  considérer  le  sacrifice  sous  sa  raison  essentielle 

d'acte  spécial  de  religion,  sans  spécifier  ce  (jui  a  hait  aux 
diverses  modalités  selon  lesquelles  il  a  pu  se  présenter  painii 
les  honinies. 

«  Après  la  question  des  sacrifices,  nous  devons  traiter  des 

oblations  et  des  prémices  ».  —  C'est  l'objet  de  la  question 
suivante. 



01  ESTIOX  lAWM 

DES  OBLATIONS  ET  DES   IMUIMICES 

Celte  question  comprend  (jnatre  articles  : 

1°  Si  des  oblalions  ou  dos  oirrandos  sont  do  iiôcossilô  do  précopto? 
2"   \  qui  les  oblalions  sont  duos!' 
3"  Do  quolios  rliosos  il  faut  los  fniro!' 
V  Spôcialonionf  dos  oblalions  dos  prôinicos   :   si  los   lioninios  y 

sont  tonus  nôcossairomotit  ? 

Comme  on  le  voit,  de  ces  quatre  articles,  les  trois  premiers 

traitent  des  oblalions  ou  des  olTrandes,  en  général  ;  le  quatrième, 

d'une  espèce  particulière  d'oblalions  ou  dolVrandes,  qu'on 
appelle  les  prémices.  —  Vu  sujet  des  oblalions  ou  des  olTrandes 

en  général,  saint  Thomas,  comme  il  nous  en  avertit  lui-même, 

traite  :  de  leur  nécessité;  de  leur  terme;  de  leur  matière.  — 

Dabord,  la  nécessité.  C'est  l'objet  de  l'article  pierniei-. 

AllTICLE    l'uCMIER. 

Si  les  hommes  sont  tenus  aux  oblations  de  nécessité 

de  précepte? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  les  hommes  ne  sont 

point  tenus  aux  oblalions  »  ou  aux  ofl'raudes  «  de  nécessité  de 

précepte  w.  —  La  première  dit  qu'  «  au  temps  de  l'Evangile, 

les  hommes  ne  sont  point  tenus  d'observer  les  préceptes  céré- 

moniels  de  l'ancienne  loi,  comme  il  a  été  vu  plus  haut  (/"-•2"'', 
q.  io3,  art.  3).  Oi",  oITrir  des  oblalions  se  trouve  parmi  les  pré- 

ceptes cérémoniels  de  l'ancienne  loi.  Il  est  dit,  en  elTet,  dans. 
V Exode,   ch.    xxni  (v.    i^)  :    Trois  Joi.s  chaque  année  vous  rélé- 
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brere:  une  fcte  en  mon  honneur;  et  après  (v.  i5),  il  est  ajouté  : 

Tu  ne  le  présenteras  pas  devant  ma  face  les  mains  vides.  Donc  les 

hommes  ne  sont  point  maintenant  tenus  aux  ohialions  de 

nécessité  de  précepte  ».  —  La  seconde  objection  fait  remarquer 

que  «  les  oblations,  avant  qu'elles  soient  faites,  demeurent  au 

pouvoir  de  la  volonté  de  l'homme  »;  elles  sont  chose  libre; 
«  comme  la  chose  apparaît  par  ce  que  le  Seigneur  dit,  en 

saint  Matthieu,  ch.  v  (v.  aS)  :  Si  lu  offres  ton  présent  à  Cautel, 

comme  pour  marquer  que  c'est  laissé  au  libre  choix  de  ceux 

qui  olïrent.  D'autre  part,  (juand  les  oblations  ont  été  déjà 
faites,  il  ne  reste  plus  possible  de  les  faire  une  seconde  fois  », 

en  entendant  cela  de  la  même  chose  numérique  qui  a  été 

orteile.  «  Donc  nul,  en  quelque  manière  que  ce  soit,  n'est  tenu 
aux  oblations,  de  nécessité  de  précepte  ».  —  La  troisième 

objection  déclare  que  «  quiconque  est  tenu  de  rendre  à  l'Eglise, 

s'il  ne  s'ac(juitte  point,  peut  être  contraint  par  la  soustraction 

des  sacrements  de  l'Église.  Or,  il  semble  illicite  de  refuser  les 

sacrements  de  l'Église  à  ceux  qui  n'auront  pas  voulu  offrir; 

selon  ce  décret  du  sixième  Synode,  qu'on  retrouve  I,  q.  i 
(canon  .Xullus  episcoi)us  auf  presbyler)  :  Que  nul  de  ceux  qui 

donnent  la  s(nnte  communion  reçoive  quelque  grâce  de  celui  à 

qui  il  la  donne;  sll  agit  autrement,  qu'il  soit  déposé.  Donc  les 
hommes  ne  sont  point  tenus  nécessairement  de  faire  des  obla- 

tions ». 

L'argument  sed  contra  est  le  texte  formel  de  «  saint  Gré- 
goire »,  qui  «  dit  (Grégoire  VII,  concile  de  Rome,  Y,  can.  xii)  : 

Que  tout  chrétien  procure  d'offrir  à  Dieu  quelque  chose  pour  les 
solennités  des  messes  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  répond  que  «  comme  il 

a  été  dit  (q.  85,  art.  3,  ad  3^'"),  le  nom  d'oblation  est  commun 
à  toutes  les  choses  qui  sont  données  pour  le  culte  de  Dieu.  En 

telle  sorte  que  si  (juelque  chose  est  donné  pour  le  culte  divin 

comme  une  chose  sacrée  qui  doit  être  consumée  par  la  vertu 

de  l'acte  cultuel,  on  a  tout  ensemble  une  oblation  et  un  sacri- 

fice ;  et  c'est  pourquoi  il  est  dit,  dans  ï Exode,  ch.  xxix  (v.  i8)  : 

Tu  offriras  tout  le  tx'Tier  en  fumée  d'encens  sur  Taulel  :  c'est  une 

offrande  au  Seigneur,  très  agréable  odeur  d'une  victime  à  Dieu;  et, 
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dans  le  Lévitiqne,  il  est  dit,  ch.  ir  (v.  i)  :  Lorsque  quelqu'un 
offrira  une  ohlation  de  sacrifice  au  Seigneur,  son  offrande  sera  de 

fieur  de  farine.  Si,  au  contraire,  la  chose  est  donnée  pour 

demeurer  intacte  »  au  moment  de  l'oblation,  a  à  l'effet  d'être 

destinée  au  culte  divin  ou  d'être  dépensée  à  l'usage  des  minis- 
tres, ce  sera  une  oblation,  mais  non  un  sacrifice.  Toutes  ces 

sortes  d'oblations  ont  dans  leur  raison  ((u'elles  soient  volon- 
tairement offertes;  selon  cette  parole  de  VExode,  ch.  xxv 

(v.  2)  :  \'ous  les  acceplere:  pour  moi  de  tout  homme  qui  les  offrira 

de  bon  cœur.  Cependant,  il  peut  arriver  que  quelqu'un  soit 

tenu  aux  oblations  pour  une  quadruple  raison.  —  D'abord,  en 

raison  d'une  convention  précédente;  comme  si,  par  exemple, 

était  concédé  à  quelqu'un  un  certain  fonds  d'Église,  à  charge 
de  faire,  en  certains  temps  déterminés,  certaines  offrandes 

convenues.  —  Secondement,  en  raison  d'une  destination  ou 

d'une  promesse  précédente;  comme  lorsque  quelqu'un  offre 

une  certaine  donation  entre  vifs,  ou  qu'il  laisse  par  testament, 

à  l'Église,  un  certain  bien,  meuble  ou  immeuble,  devant  être 
acquitté  plus  tard.  —  Troisièmement,  à  cause  de  la  nécessité  de 

l'Église;  par  exemple,  si  ses  ministres  n'avaient  pas  de  quoi  se 
sustenter.  —  Quatrièmement,  en  raison  de  la  coutume  :  en  cer- 

taines solennités,  en  elïet,  les  fidèles  sont  tenus  à  certaines 

oblations  ou  offrandes  accoutumées.  —  Toutefois  »,  remarque 

saint  Thomas,  «  dans  ces  deux  derniers  cas,  l'oblation  demeure 

volontaire  d'une  certaine  manière;  savoii-  c[uant  à  la  quantité 

ou  à  l'espèce  de  la  chose  que  l'on  offre  ».  —  11  n'y  a  donc,  règle 
générale,  aucune  nécessité  positive  ou  de  précepte,  obligeant  à 

telles  offrandes  ou  oblations  déterminées.  Mais  il  demeure  tou- 

jours, comme  nous  le  dirons  au  dernier  article  de  cette  ques- 

tion, que,  de  par  la  loi  naturelle,  l'homme  est  tenu  de  prélever 

quelque  chose  sur  les  biens  qu'il  tient  de  Dieu  et  de  les  rendre 

à  Dieu  en  hommage  de  sujétion  sous  forme  d'oblation  ou 
d'offrande. 

l^'ad  priinnin  accorde  ([uc  «  dans  la  loi  nouvelle,  les  hommes 
ne  sont  point  tenus  de  faire  des  oblations  ou  des  offrandes  » 

déterminées  «  en  raison  des  solennités  légales,  selon  qu'il  était 

marqué  dans  V Exode;  mais  ils  sont  tenus  »  parfois  «  en  raiso'n 
\1I.  —  La  Religion.  ii 
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de  certaines  autres  causes,  comme  il  a  été  dit  »  (au  corps  de 

l'article). 

Vad  secimduni  déclare  que  «  certains  hommes  sont  tenus  de 

faire  des  oblations  ou  des  ollïandes  »  plus  ou  moins  déter- 

minées :  «  et  avant  quelles  soient  faites,  comme  dans  le  pre- 
mier, le  troisième  et  le  quatrième  mode  »  dont  il  a  été  parlé 

au  corps  de  l'article  ;  «  et  aussi  après  qu'elles  ont  été  faites 
par  mode  de  destination  ou  de  promesse  :  car  on  est  tenu  de 

donner  réellement  ce  qui  a  été  offert  à  l'Eglise  par  mode  de 
destination  »  ferme  et  sérieusement  voulue. 

L'rtd  lertiiim  dit  que  a  ceux  qui  ne  réalisent  point  les  obla- 
tions qui  sont  dues  peuvent  être  punis  par  la  soustraction  des 

sacrements,  non  de  la  part  du  prêtre  lui-même  à  qui  ces  obla- 

tions doivent  être  faites,  afin  qu'il  ne  paraisse  point  exiger 

quelque  chose  pour  l'administration  des  sacrements,  mais  de 
la  part  de  quelque  autre  supérieur  ». 

Il  est  de  droit  naturel,  et,  par  suite,  imprescriptible,  que 

l'homme  prenne  sur  les  biens  que  Dieu  lui  donne  pour  offrir 
quelque  chose  à  Dieu  en  hommage  de  sujétion  et  de  recon- 

naissance. Quant  à  la  détermination  qui  regarde  l'accomplis- 
sement de  ce  devoir,  elle  est  laissée  au  sujet  lui-même,  à  moins 

que,  de  par  ailleurs,  n'existe  quelque  obligation  positive,  en 

raison  d'une  certaine  convention,  ou  d'une  certaine  promesse,, 
ou  de  la  nécessité,  ou  de  la  coutume.  —  A  qui  devront  être 

faites  ces  oblations  ou  ces  offrandes  :  est-ce  aux,  prêtres  seuls, 

comme  ministres  du  culte  divin  :  ou  bien  à  n'importe  qui  ou 

sous  n'importe  quelle  forme,  comme  sont  les  œuvres  de  cha- 

rité ou  de  bienfaisance.  C'est  ce  qu'il  nous  faut  maintenant 

examiner;  et  tel  est  l'objet  de  l'article  qui  suit. 
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Article  II. 

Si  les  oblations  sont  dues  aux  seuls  prêtres  ? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  les  oblations  ne  sont 

point  dues  seulement  aux  prêtres  ».  —  La  première  est  que 
((  parmi  les  oblations,  nous  voyons  se  trouver  surtout  celles 

qui  sont  destinées  aux  sacrifices  des  hosties.  Or,  les  choses 

qu'on  donne  aux  pauvres  sont  appelées,  dans  les  Ecritures,  du 

nom  d'hosties;  selon  ce  mot  de  \'Kp\\.ve  aux  Ifrbreux,  chapitre 

dernier  (v.  i6)  :  A'oiibliez  point  la  bienfaisance  et  la  coniniuni- 

cation  de  vos  biens  ;  c'est,  en  effet,  par  de  telles  hosties  que  Dieu 

est  mérité.  Donc  c'est  beaucoup  plus  aux  pauvres,  que  les 
oblations  sont  dues  ».  —  La  seconde  objection  dit  que  «  dans 
beaucoup  de  paroisses,  les  moines  ont  leur  part  des  oblations. 
Or,  autre  est  la  cause  des  clercs,  autre  celle  des  moines,  comme 

le  dit  saint  Jérôme  (dans  sa  lettre  à  Iféliodore).  Donc  ce  n'est 
point  seulement  aux  prêtres  que  les  oblations  sont  dues  ».  — 
La  troisième  objection  fait  observer  que  «  les  laïques,  sur  la 

volonté  de  l'Église,  achètent  des  oblations,  comme  les  pains  et 

autres  cho.ses  de  ce  genre.  Or,  ils  n'achètent  ces  choses  que 
pour  les  faire  tourner  à  leur  usage.  Et,  par  suite,  les  oblations 

peuvent  aussi  appartenir  aux  laïques  ». 

L'argument  sed  contra  cite  «  le  canon  du  Pape  saint  Damase, 

qu'on  trouve  X,  q.  i  (canon  Ilanc  consuetudinem)  »,  où  il  est 
«  dit  :  Les  oblations  qui  sont  offertes  dans  le  lieu  saint  ne  sont 

que  pour  les  prêtres  qui  chaque  jour  piuaissent  au  service  du 

Seigneur  :  eux  seuls  peuvent  en  faire  leur  nourriture  ou  leur 

boisson.  Cesl  que,  dans  C Ancien  Testament,  le  Seigneur  défendit 

que  les  pains  sanctifiés  fussent  mangés  par  les  enfants  d'Israël,  à 
la  seule  exception  dWaron  et  de  ses  fils  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  nous  donne,  en  passant, 
un  lumineux  aperçu  de  la   vraie  nature  du  prêtre  et  de  son 

rôle  parmi  les  hommes  :  «  Le  prêtre,  dit-il,  est,  d'une  certaine, 
manière,  constitué  séquestre  et  intermédiaire  entre  le  peuple  et 
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Dieu,  comme  il  est  marqué  au  DeitU'ronome,  ch.  v  (v.  5).  Et 
voilà  pourquoi,  à  lui  appartieui  de  livrer  au  peuple  les  dogmes 

sacrés  et  les  sacrements;  et,  d'autre  pari,  les  choses  qui  sont 
du  peuple,  comme  les  prières,  les  sacrifices  et  les  oblalions, 

doivent,  i)ar  lui,  être  offertes  au  Seigneur;  selon  cette  parole 

de  l'Apôtre,  aux  Hébreux,  ch.  v  (v.  i)  :  Tout  Pontife,  pris 

d'entre  tes  hommes,  est  établi  pour  les  hommes  en  ce  qui  regarde 
les  choses  de  Dieu,  ajin  quil  ojjre  les  dons  et  les  sacrifices  pour  les 

péchés.  C'est  pour  cela  que  les  oblations  qui  sont  offertes  par 
le  peuple  à  Dieu  appartiennent  aux  prêtres,  non  pas  seulement 

pour  qu'ils  les  fassent  servir  à  leur  usage,  mais  aussi  pour 

qu'ils  les  distribuent  avec  fidélité  :  soit  en  les  utilisant  pour 
ce  qui  regarde  le  culte  divin;  soit  en  les  faisant  servir  à  leur 

propre  sustentation,  car  ceux  qui  servent  à  l'autel  doivent  parti- 

ciper à  l'autel,  comme  il  est  dit  dans  la  première  Épître  aux 
Corinthiens,  ch.  ix  (v.  i3);  soit  aussi  »  ajoute  saint  Thomas, 

en  une  formule  vraiment  divine,  «  en  vue  des  pauvres,  qui 

doivent,  autant  que  la  chose  est  possible,  être  sustentés  des 

choses  de  l'Eglise;  car  le  Seigneur  Lui-même  avait  une  bourse 

pour  l'usage  des  pauvres,  comme  le  note  saint  Jérôme,  sur 

saint  Matthieu  (ch.  xvii,  v.  26)  »  :  toute  l'histoire  de  l'Église 
est  là,  en  effet,  pour  nous  prouver  que  par  ses  paroisses  et  par 

ses  monastères  elle  a  été  la  grande  nourricière  des  pauvres  ;  et 

les  pauvres  n'ont  certes  point  gagné  à  ce  que  dans  les  pays  où 

la  Révolution  a  sévi  l'Église  ait  été  dépouillée  de  ses  biens  :  ils 
en  ont  été  les  premières  victimes. 

L'ad  primum  fait  une  distinction  de  la  plus  haute  importance 
entre  les  aumônes  qui  sont  pour  les  pauvres  directement  et  les 

oblations  qui  peuvent  aussi,  comme  nous  venons  de  le  dire, 

servir  à  leur  usage.  «  Les  choses  qui  sont  données  aux  pauvres, 

bien  qu'elles  ne  soient  point,  à  proprement  parler,  des  sacri- 
fices, peuvent  cependant  être  appelées  de  ce  nom,  en  tant 

qu'on  les  leur  donne  en  vue  de  Dieu;  pareillement  aussi,  et 

pour  la  même  raison,  on  pourra  les  appeler  du  nom  d'obla- 

tions;  mais  non  pas  au  sens  propre,  parce  qu'elles  ne  sont 
point  offertes  à  Dieu  immédiatement.  Quant  aux  oblations 

proprement  dites,  elles  peuvent  aussi,  nous  l'avons  dit,  servir 
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à  l'usage  des  pauvres  :  non  que  ceux  qui  les  offrent  doivent 
faire  la  distribution  eux-mêmes;  mais  par  la  dispensation  des 

prêtres  ». 

L'ad  secunduni  explique  que  «  les  moines  ou  les  autres  reli- 
gieux peuvent  recevoir  des  oblations  à  un  triple  litre.  — 

Premièrement,  comme  pauvres,  par  la  distribution  du  prêtre 

ou  la  réglementation  de  l'Église.  —  Secondement,  comme 

ministres  de  l'autel,  quand  ils  le  sont.  Et,  dans  ce  cas,  ils  peu- 
vent recevoir  les  oblations  qui  leur  sont  faites  spontanément 

par  les  fidèles.  —  Troisièmement,  comme  prêtres  de  paroisse, 
quand  les  paroisses  sont  à  eux.  Dans  ce  cas,  ils  peuvent 

recevoir  à  titre  de  justice  cl  comme  chose  due,  étant  les  rec- 
teurs de  leur  église  ». 

Vad  terlium  distingue  entre  les  oblations.  «  Les  oblations  qui 

ont  été  consacrées  ne  peuvent  plus  servir  à  l'usage  des  laïques  ; 
tels  sont  les  vases  sacrés  et  les  vêtements  sacrés.  C'est  en  ce 

sens  que  doit  s'entendre  le  mot  de  saint  Damase.  Mais  les 

oblations  qui  ne  sont  point  consacrées  peuvent  passer  à  l'usage 

des  la'iques  par  la  dispensation  des  prêtres,  soit  sous  forme  de 
don,  soit  sous  forme  de  vente  ». 

C'est  aux  prêtres  seuls  que  doivent  être  faites  les  offrandes 
ou  oblations  proprement  dites.  Eux  seuls  ont  qualité  pour  les 

recevoir,  étant  au  milieu  des  hommes  les  représentants  de 

Dieu  à  qui  on  les  fait  immédiatement;  cl  ce  sonl  eux  aussi 

qui  ont  seuls  le  droit  de  les  répartir  :  soit  au  service  de  Dieu 

en  Lui-même  pour  tout  ce  qui  regarde  son  culte;  soit  au  ser- 
vice de  Dieu  dans  la  personne  de  ses  ministres,  pour  tout  ce 

(\\x'\  est  de  leurs  besoins  ou  des  nécessités  de  leur  vie;  soit  au 
service  de  Dieu  dans  la  personne  des  pauvres.  Ils  ont,  du  reste, 

aussi  le  droit  de  les  utiliser  du  mieux  possible,  même  sous 

forme  d'échange  ou  de  vente  ;  à  la  seule  réserve  des  objets 
consacrés,  qui  doivent  demeurer  toujours  au  service  du  culte. 

—  Ces  offrandes,  ou  ces  oblations,  de  quoi  peut-on  les  faire  ') 
Ksl'Ce  de  toutes  sortes  de  biens,  ou  y  aurait-il  des  choses  qui 

ne  pourraient  jamais  être  offertes.  C'est  ce  qu'il  nous  faut 

maintenant  examiner  ;    et  tel  est   l'objet  de  l'article   qui  suif. 
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Article  III. 

Si  l'homme  peut  faire  des  oblations  de  toutes  les  choses 
possédées  licitement  ? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  l'homme  ne  peut 
point  faire  des  oblations  de  toutes  les  choses  possédées  lici- 

tement ».  —  La  première  arguë  de  ce  que  «  d'après  le  droit 
humain  (Dig.,  XII,  v),  la  prostituée  commet  une  action  honteuse 

quand  elle  agit  comme  telle:  cependant,  l'acte  de  recevoir  son 
argent  nest  pas  chose  honteuse;  et,  par  suite,  elle  le  possède 

licitement.  Or,  il  n'est  pas  permis  de  faire  une  oblation  de  cet 
argent;  selon  cette  parole  du  Deutéronome,  ch.  xxiii  (v.  i8)  : 

Tu  n'offriras  point  le  sfdaire  de  la  prostitution  dans  la  maison  du 

Seigneur  ton  Dieu.  Donc  il  n'est  point  permis  de  faire  une 

oblation  de  tout  ce  qu'on  possède  licitement  ».  —  La  seconde 

objection  fait  remarquer  qu'  «  au  même  endroit,  il  est  défendu 

d'offrir  dans  la  maison  de  Dieu  le  prix  du  chien.  Or,  il  est 

manifeste  que  le  prix  d'un  chien  justement  vendu  est  possédé 

justement.  Donc  il  n'est  point  permis  de  faire  une  offrande  de 
tout  ce  qui  est  justement  possédé  ».  —  La  troisième  objection 

en  appelle  à  «  Malachie  »,  où  il  est  «  dit,  ch.  i  (v.  8)  :  Si  l'on 

offre  un  animal  boiteux  ou  malade,  n'est-ce  point  là  chose  mau- 

vaise ?  Or,  l'animal  boiteux  ou  malade  est  un  animal  qu'on 

possède  justement.  Donc  il  semble  qu'il  n'est  point  permis  de 
faire  des  oblations  de  tout  ce  qui  est  possédé  justement  ». 

L'argument  sed  contra  cite  le  mot  des  Proverbes,  ch.  ni  (v.  9), 
où  «  il  est  dit  :  Fais  honneur  à  Dieu  de  la  substance.  Or,  à  la 

substance  de  l'homme  »,  surtout  dans  le  sens  latin  du  mot 

siibstantiiE,  «  appartient  tout  ce  qu'il  possède  justement.  Donc 
de  toutes  les  choses  justement  possédées  on  peut  faire  des 
oblations  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  déclare  que  «  comme  le 
dit  saint  Augustin,  au  livre  des  Paroles  du  Seigneur  (XXXY, 

ch.  Il),  Si  tu  dépouillais  un  homme  plus  faible  et  que  tu  donnasses 
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de  ses  dépouilles  à  an  juge  qui  prononcerait  en  ta  faveur,  la  force 

de  la  justice  est  telle  que  tu  en  aurais  toi-même  du  dégoût.  Ton 

Dieu  ne  doit  pas  être  autrement  que  tu  n'es  toi-même.  Et  voilà 

pourquoi  il  est  dit,  dans  l'Ecclésiastique,  ch.  xxx.iv  (v.  21)  : 

L'offrande  de  celui  qui  immole  le  prix  de  C injustice  est  une  offrande 

maculée.  Par  où  Ion  voit  qu'on  ne  peut  pas  faire  une  oblation 
des  choses  acquises  et  possédées  injustement  ».  Cette  règle  est 
absolue  et  vaut  dans  la  loi  nouvelle  comme  elle  valait  dans 

l'ancienne  loi.  —  a  Mais,  dans  l'ancienne  loi  »,  remarque  saint 

Thomas,  «  où  l'on  avait  le  culte  figuré,  il  était  des  choses,  qui, 
en  raison  de  leur  signification,  étaient  réputées  impures;  celles- 

là,  il  n'était  point  permis  de  les  offrir.  Dans  la  loi  nouvelle, 

il  n'en  va  plus  de  même  :  toute  créature  de  Dieu  est  réputée 

pure,  comme  il  est  dit  dans  l'Épitre  à  Tite,  ch.  i  (n.  lô;  cf. 
première  KpiUe  à  Timotfiée,  ch.  iv,  v.  4)-  Aussi  bien,  de  toute 

chose  licitement  possédée  on  peut  faire,  à  la  considérer  en 

elle-même,  une  oblation.  Toutefois,  accidentellement,  il  arrive 

que  dune  chose  licitement  possédée  loblation  ne  peut  pas 

être  faite  :  par  exemple,  si,  en  offrant  cette  chose,  on  manque 

à  l'endroit  de  quelqu'un,  comme  si  un  fils  oflre  à  Dieu  ce  dont 
il  doit  nourrir  son  père,  chose  réprouvée  par  Notre-Seigneur 
en  saint  Matthieu,  ch.  xv  (v.  j,6);  ou  en  raison  du  scandale; 

ou  en  raison  du  mépris;  ou  pour  toute  autre  raison  sem- 
blable ». 

L'ad  primum  dit  que  «  dans  l'ancienne  loi,  on  défendait 

l'oblation  du  salaire  de  la  prostitution,  pour  une  raison  d'im- 
pureté; dans  la  nouvelle  loi,  pour  une  raison  de  scandale,  par 

crainte  que  l'Kglise  ne  semble  favoriser  le  péché,  si,  du  gain 
du  péché,  elle  accepte  une  oblation  ou  une  olïrande  ». 

L'ml  secundum  dit  aussi  que  «  le  chien,  d'après  la  loi,  était 
réputé  un  animal  impur.  Il  est  \  lai  (pie  les  autres  animaux 

impurs  étaient  rachetés  et  qu'on  pouvait  oITrir  le  prix  recueilli, 
selon  cette  parolt  du  Léritique,  chapitre  dernier  (v.  27)  :  SU 

s'agit  d'un  animal  impur,  relui  qui  le  pré.scnte  le  racliètera. 
Mais  le  cbien  n'était  ni  otlert.  ni  racheté  :  soit  parce  que  les 
idolâtres  usaient  des  chiens  pour  les  sacrifices  des  idoles;  soit 

parce  qu'il  signifie  la  rapine,  dont  on  ne  peut  faire  loblation 
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(Isaïe,  ch.  l\i,  v.  8).  Mais  cette  défense  cesse  dans  la  loi  nou- 
velle ». 

L'ad  fertiani  explique  que  «  l'oblation  d'un  animal  boiteux 

ou  aveugle  était  rendue  illicite  d'une  triple  manière.  — D'abord, 

en  raison  de  ce  pour  quoi  elle  se  faisait;  et  c'est  pour  cela  qu'il 
est  dit,  dans  Malachie.  ch.  i  (v.  8)  :  Si  vous  offre:  un  animal 

aveugle  pour  qu'il  soit  immolé,  n'csl-ce  point  là  chose  mauvaise? 
Car  il  fallait  que  les  sacrifices  fussent  sans  taches.  —  Secon- 

dement, en  raison  du  mépris.  Aussi  bien  il  est  ajouté,  là  même 

(v.  12)  :  Vous,  vous  profane:  mon  nom,  quand  vous  dites  :  La  table 

du  Seigneur  est  souillée;  et  ce  qu'on  y  trouve  est  méprisable.  — 

Troisièment,  en  raison  d'un  vœu  précédent,  par  lequel  l'homme 

est  obligé  de  rendre  intégralement  ce  qu'il  aura  voué.  Et  voilà 
pourquoi  il  est  dit  encore,  au  même  endroit  (v.  i4)  :  Maudit 

soit  le  fraudeur,  qui,  ayant  dans  son  troupeau  un  mâle,  fait  un 

vœu  et  sacrifie  au  Seigneur  une  bcte  chétive  ».  —  Saint  Thomas 
dit  en  finissant  que  «  les  mêmes  causes  demeurent  »  et  gardent 

leur  valeur  «  dans  la  loi  nouvelle.  Mais,  quand  elles  ne  s'appli- 

quent point,  la  chose  n'est  plus  illicite  »  et,  de  soi  ou  en  elle- 
même,  elle  peut  être  offerte. 

Après  avoir  étudié  les  oblations  ou  les  offrandes  en  général, 

saint  Thomas  examine  plus  spécialement  ce  qui  a  trait  aux 

prémices.  Et,  là-dessus,  il  se  demande  si  les  hommes  sont  tenus 

de  s'acquitter  de  cette  sorte  d'offrandes  ou  d'oblations  que  sont 

les  prémices.  C'est  l'objet  de  l'article  qui  suit,  le  dernier  de  la 
question  actuelle. 

Article  IV. 

Si  les  hommes  sont  tenus  d'acquitter  les  prémices? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  les  hommes  ne  sont 

point  tenus  d'acquitter  les  prémices  ».  La  première  cite  un  mot 
deVExode,  ch.  xni  (v.  9),  où  «  étant  donnée  la  loi  des  premiers- 
nés,  il  est  ajouté  :  Ce  sera  pour  toi  comme  un  signe  sur  ta  main; 

ce  qui  montre  que  c'est  un   précepte  cérémonicl.  Or,  les  pré- 
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ceptes  cérémoniels  ne  doivent  pas  être  observés  dans  la  loi 

nouvelle.  Donc  les  prémices  n'ont  pas  à  être  acquittées  ».  — 
La  seconde  (jbjection  fait  observer  que  «  les  prémices  étaient 

offertes  au  Seigneur  en  raison  d'un  bienfait  spécial  accordé  au 
peuple  juif  :  et  cest  pourquoi  il  est  dit,  dans  le  Deuléronome, 

ch.  \xvi  (v.  2,  3)  :  Tu  prendrris  des  prémices  de  tous  tes  fruits, 

et  tu  te  présenteras  au  prêtre  qui  sera  en  ces  Jours-là,  et  tu  lui 

diras  :  Je  confesse  aujourd'hui,  devant  le  Seigneur,  ton  Dieu,  que 
je  suis  entré  dans  la  terre  que  le  Seigneur  a  juré  à  nos  pères  de 

nous  donner.  Donc  les  autres  nations  ne  sont  pas  tenues  d'ac- 
quitter les  prémices  ».  —  La  troisième  objection  déclare  que 

«  ce  à  quoi  l'on  est  tenu  doit  être  déterminé.  Or,  on  ne  trouve 

ni  dans  la  loi  nouvelle  ni  dans  l'ancienne  que  la  quantité  des 
prémices  soit  déterminée.  Donc  les  hommes  ne  sont  point  tenus 

nécessairement  de  les  acquitter  ». 

L'argument  oppose  qu'  «  il  est  dit.  Wl,  q.  vu  (canon  Déci- 
mas) :  Il  faut  que  les  dîmes  et  les  prémices,  déclarées  par  nous  du 

droit  des  prêtres,  soient  acquittées  par  tout  le  peuple  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  répond  que  «  les  prémi- 
ces appartiennent  à  un  certain  genre  doblations  ;  car  on  les 

donne  à  Dieu  avec  une  certaine  profession,  comme  on  le  voit 

dans  le  Deuléronome,  ch.  xxvi  (v.  3)  »,  au  passage  précité  dans 

l'objection  seconde.  «  Aussi  bien,  il  est  ajouté,  en  ce  même  en- 
droit (v.  ̂ )  :  Le  prêtre  recevra  la  corbeille,  où  sont  les  prémices, 

de  la  main  de  celui  ({n\  les  offre  et  la  déposera  flevant  iantel  du 

Seigneur  ton  Dieu;  et,  après  (v.  lo),  il  est  ordonné  de  dire  : 

Voici  que  maintenant  f  offre  les  prémices  des  fruits  de  la  terre  que 

te  Seigneur  m'a  donnés.  Les  prémices  étaient  offertes  pour  une 
raison  spéciale,  savoir  en  reconnaissance  du  bienfait  divin  : 

afin  que  l'homme  confessât  par  là  qu'il  tient  de  Dieu  les  fruits 

de  la  terre  et  qu'à  cause  de  cela  il  est  tenu  d'en  offrir  quelque 
chose  à  Dieu  ;  selon  cette  parole  du  premier  livre  des  Paratipo- 

mènes.  chapitre  dernier  (v.  i^)  :  \ous  vous  offrons  ce  que  nous 

avons  reru  de  votre  main.  Et  parce  que  nous  devons  offrir  à  Dieu 

ce  qu'il  y  a  de  meilleur,  à  cause  de  cela  il  fut  ordonné  d'offrir 
à  Dieu  les  prémices,  comme  la  partie  la  meilleure  des  fruits  de 

la  terre.  Par  cela  aussi   que  le  prêtre  est  établi  pour  le  peuple 
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dans  les  choses  qui  regardenl  Dieu,  les  prémices  olïertes  par  le 

peuple  venaient  à  l'usage  des  prêtres;  et  voilà  pourquoi  il  est 
dit,  dans  les  ?s'oinbres,  eh.  xvni  (v.  8)  :  Le  Seigneur  dit  à  Aai'on  : 

voici  que  Je  te  donne  la  garde  de  toutes  mes  prémices  » .  —  Après 

avoir  rappelé  cette  législation  de  l'Ancien  Testament  au  sujet 
des  prémices,  saint  Thomas  ajoute  ces  paroles,  qui  éclairent  du 

jour  le  plus  vif  toute  cette  question  des  oblations  :  ((  Il  appar- 

tient au  droit  naturel,  que  l'homme,  des  choses  données  à  lui 

par  Dieu,  fasse  quelque  oblation  en  son  honneur.  Alais  qu'il  la 
donne  à  telles  personnes,  ou  que  ce  soit  des  premiers  fruits,  ou 

en  telle  quantité,  ceci  fut  déterminé  dans  lancienne  loi  par  le 

droit  divin,  et,  dans  la  loi  nouvelle,  c'est  délimité  par  la  déter- 

mination de  l'Église,  en  veitu  de  laquelle  les  hommes  sont 

obligés  d'acquitter  les  prémices  selon  la  coutume  de  leur  patrie 

et  les  besoins  des  ministres  de  l'Église.  » 
Uad  primum  apporte  une  distinction  lumineuse  au  sujet  des 

prémices  et  des  choses  cérémonielles.  «  Les  choses  cérémonielles 

étaient  proprement  en  figure  ou  en  signe  de  ce  qui  devait  venir; 

et  c'est  pourquoi,  à  la  présence  de  la  vérité  qu'elles  signifiaient, 

elles  cessèrent.  Mais  l'oblation  des  prémices  fut  en  signe  d'un 
bienfait  passé,  par  lequel  aussi  est  causée  la  dette  de  la  recon- 

naissance selon  le  diclamen  de  la  raison  naturelle.  Et  voilà 

pourquoi,  en  ce  qu'ellea  dégénérai,  celte  obligation  demeure». 

L'ad  secundum  explique  que  «  les  prémices  étaient  offertes 

dans  l'ancienne  loi,  non  pas  seulement  pour  le  bienfait  de  la 
terre  promise  donnée  par  Dieu,  mais  aussi  pour  le  bienfait  des 

fruits  de  la  terre  reçus  de  Lui.  Il  est  dit,  en  effet,  dans  le  Dea- 

téronome,  ch.  xxvi  (v.  lo)  :  J'offre  les  prémices  des  fruits  delà 

terre  que  le  Seigneur  Dieu  m'a  donnés.  Or,  cette  seconde  raison 
est  commune  chez  tous  les  hommes.  —  On  peut  dire  aussi, 

ajoute  saint  Thomas,  que  comme  par  un  bienfait  spécial  Dieu 

donna  au  peuple  juif  la  terre  promise,  de  même  par  un  bien- 
fait général  II  a  donné  à  tout  le  genre  humain  la  possession  de 

la  terre;  selon  cette  jiarole  du  psaume  (cxin,  v.  i(i)  :  lia  donné 

la  terre  aux  enfants  des  hommes  ». 

L'ad  tertium  en  appelle  à  «  saint  Jérôme  »,  qui  «  dit  (sur 
Ézéchiel,  ch.  xlv,  v.  i3,  i4)  que  la  tradition  des  cmciens  a  intro- 
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duU  que  ceux  qui  donnent  le  plus  donnent  aux  prêtres,  comme  pré- 
mices, la  quarantième  partie,  et  ceux  qui  donnent  le  moins,  la 

soixcmtième.  Il  semble  donc,  conclut  saint  Thomas,  qu'on  doive, 
entre  ces  limites,  offrir  la  quantité  des  prémices,  selon  la  cou- 

tume de  sa  patrie.  H  esl  d'ailleurs  raisonnable,  ajoute  le  saint 

Docteur,  que  la  quantité  des  prémices  n'ait  pas  été  déterminée 

dans  la  loi  ;  parce  que,  comme  il  a  été  dit  (au  corps  de  l'arti- 

cle), les  prémices  sont  données  par  mode  d'oblation  ;  et  il  est 

de  l'essence  des  oblations  qu'elles  soient  volontaires  »  (cf.  art.  i). 

On  le  voit,  une  grande  part  est  laissée  à  la  liberté  d'un  cha- 
cun, dans  la  question  des  oblations  ou  aussi  des  prémices.  Mais 

il  est  une  chose  cependant  qui  demeure  absolue  et  rigoureuse  : 

c'est  le  devoir  de  témoigner  à  Dieu  notre  reconnaissance  pour 

les  biens  qu'il  nous  accorde.  Et  ce  devoir  demande  qu'on  pré- 
lève quelque  chose  sur  ces  biens  reçus  de  Dieu  i)our  les  lui 

rendre  en  hommage  sous  forme  d'oblation  spontanée.  Dans 

l'Église  catholique  et  au  temps  du  Testament  nouveau,  l'obla- 
lion  doit  être  faite  aux  prêtres  qui  représentent  Dieu  Lui-même 

au  milieu  des  hommes  et  à  qui  incombe  le  soin  d'utiliser  ces 
oblations  au  mieux  des  intérêts  de  Dieu  en  Lui-même  ou  dans 

son  culte,  dans  la  personne  de  ses  ministres,  et  dans  la  per- 

sonne des  pauvres.  En  soi,  rien  n'est  déterminé  pour  ces  obla- 
tions, ni  comme  nature  des  choses  à  ollrir.  ni  comme  (piantité. 

Mais  si  les  fidèles  étaient  trop  négligents  là-dessus,  l'Église  au- 
rait le  droit  de  leur  rappeler  leur  devoir  et  de  leur  préciser 

même,  suivant  les  circonstances,  la  manière  de  le  rem|)lir. 

Lidéal  cependant  est  que  les  fidèles  d'euv-mênies  et  par  dévo- 

tion spontanée  se  montrent  le  plus  généreuv  qu'ils  le  peuvent 

dans  l'accomplissement  de  ce  grand  acte  de  religion. 

Lnc  dernière  question  nous  reste  à  examiner,  au  sujet  de  ces 
actes  extérieurs  de  la  vertu  de  religion  (|ui  portent  sur  les 

choses  extérieures  que  l'on  donne  en  vue  de  Dieu.  C'est  la  ques- 
tion des  dîmes.  Nous  allons  la  lire  telle  (|ue  saint  Thomas  l'a 

écrite,  conformément  à  la  méthode  (jue  nous  nous  sommes 
tracée  dans  notre  commentaire  de  la  Somme.  Et  si,  au  premier 
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abord,  la  question  peut  nous  paraître  un  peu  insolite  par  rap- 

port aux  habitudes  ou  aux  mœurs  d'aujourd'hui,  nous  verrons 

cependant  que  là,  comme  partout,  l'enseignement  de  saint  Tho- 

mas est  de  l'intérêt  le  plus  haut  et  le  plus  vivant.  —  Venons  au 
texte  du  saint  Docteur. 

È 



01  ESTIOX   LWXVII 

DES    DIMES 

Cette  question  coiiipicnd  quatre  articles  : 

1°  Si  les  hommes  sont  tenus  de  payer  des  dîmes  de  nécessité  de 
précepte? 

a"  De  quelles  choses  les  dîmes  doivent  être  données? 
3°  A  qui  elles  doivent  être  données? 
4'  A  qui  il  conNJenl  de  devoir  les  donner? 

Article  Premier. 

Si  les  hommes  sont  tenus  de  donner  les  dîmes 

de  nécessité  de  précepte? 

Cinq  objections  veulent  prouver  que  «  les  hommes  ne  sont 

point  tenus  de  donner  les  dîmes  de  nécessité  de  précepte  ».  — 

La  première  dit  que  «  le  précepte  relatif  au  paiement  des  dîmes 
est  donné  dans  la  loi  ancienne;  comme  on  !e  voit  dans  le 

Uvitique.  chap.  xxvii  (v.  3o)  :  Toutes  les  dimes  de  la  lerre,  soil 

sur  les  fruits  des  champs,  soit  sur  les  fruits  des  arbres  appartien- 

nent au  Seigneur;  et,  plus  loin  (v.  3:a)  :  Quant  aux  dimes  des 

brebis  et  des  bœufs  et  des  chèvres  qui  passent  sous  la  houlette  du 

berger,  tout  animal  qui  sera  le  dixième,  sera  scmctifié  pour  le  Sei- 

gneur. Or,  ceci  ne  peut  pas  être  mis  au  nombre  des  préceptes 

moraux;  car  la  raison  naturelle  »,  dont  relèvent  les  préceptes 

moraux,  «  ne  marque  pas  plus  (juil  faille  donner  la  dixième 

partie,  que  la  neuvième  ou  la  onzième.  Donc,  ou  c'est  un  pré- 

cepte judiciaire,  ou  un  précepte  cérémoniel.  D'autre  part, 
comme  il  a  été  vu  plus  haut  {l''-'2°'',  q.  io3,  art.  3  ;  q.  io4,  art.  3)^ 
au  temps  de  la  grâce  les  hommes  no  sont  obligés  ni  aux  pré- 
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ceptes  cérémoniels  ni  aux  préceptes  judiciaires  de  l'ancienne 
loi.   Donc   les   hommes   maintenant  ne   sont   pas    obligés  au 

paiement  des  dîmes  ».  —  La  seconde  objection   déclare  que 

«  les  hommes  sont  tenus  d'observer  au  temps  de  la  grâce  ces 
choses-là  seulement  qui  ont  été  commandées  par  les  Apôtres 
au   nom   du   Christ;    selon   cette  parole  que   nous    lisons  en 

saint  Matthieu,  chapitre  dernier  (v.  20)  :  Les  enseignant  à  garder 

toutes  les  choses  que  je  vous  ai  mandées;  et  saint  Paul  dit,  dans 

le  livre  des  Actes,  ch.  xx  (v.  27)  :  Je  ne  me  suis  pas  dérobé  au 
devoir  de  vous  annoncer  tout  le  conseil  de  Dieu.  Or,  ni  dans  la 

doctrine  du  Christ,  ni  dans  la  doctrine  des  Apôtres,  il  n'est  con- 
tenu quelque  chose  relatif  au  paiement  des  dîmes;  car  ce  que 

dit  le  Christ,  au  sujet  des  dîmes,  en  saint  Matthieu,  ch.  xxni 

(v.  23),  qu'il  fallait  faire  ces  choses,  semble  devoir  se  référer  au 

temps  passé  de  l'observance  légale,  comme  le  dit  saint  Hilaire,  sur 
saint  Matthieu  (ch.  xxiv)  :  Ces  dîmes  des  plantes  ne  devaient  point 

être  omises,  en  tant  quelles  étaient  une  figure  des  choses  à  venir. 

Donc  les  hommes,  au  temps  de  la  grâce,  ne  sont  point  tenus 

au  paiement  des  dîmes  ».  —  La  troisième  objection  fait  remar- 
quer que  «  les  hommes,  au  temps  de  la  grâce,  ne  sont  pas  plus 

tenus  à  l'observance  des  choses  légales,  qu'ils  ne  l'étaient  avant 

la  loi.  Or,  avant  la  loi,  les  dîmes  n'étaient  point  données  en 

vertu  d'un  précepte,  mais  seulement  en  vertu  d'un  vœu.  Nous 
lisons,  en  effet,  dans  la  Genèse,  ch.  xxviii  (\ .  20  et  suiv.),  que 

Jacob  fit  un  vœu  en  disant  :  Si  Dieu  est  avec  moi  et  me  garde  dans 

ce  voyage  que  je  fais,  etc.,  de  tout  ce  que  vous  me  donnerez  je  vous 

pcderai  la  dîme.  Donc,  aussi,  au  temps  de  la  grâce,  les  hommes 

ne  sont  point  tenus  au  paiement  des  dîmes  ».  —  La  quatrième 

objection  rappelle  que  «  dans  l'ancienne  loi,  les  hommes  étaient 
tenus  de  payer  trois  sortes  de  dîmes.  Les  unes  étaient  payées 

aux  Lévites;  il  est  dit,  en  effet,  au  livre  des  ISombres,  ch.  xviii 

(v.  24)  :  Les  Lévites  se  contenteront  de  l'oblation  des  dîmes  que 
j'ai  réservées  pour  leur  usage  et  leurs  nécessités.  Il  y  avait  aussi 

d'autres    dîmes,    dont    il    est    dit,    au   Deutéronome,    ch.    xiv 
(v.  22,  23)  :  Tu  lèveras  la  dune  de  tout  le  produit  de  tes  semailles, 

de  ce  que  ton  champ  rapporte  chaque  année;  et  le  mangeras  en 

présence  du  Seigneur  ton  Dieu,  dans  le  lieu  quil  aura  choisi.  De 
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même,  étaient  encore  d'autres  dîmes,  dont  il  est  dit,  au  même 
endroit  (v.  28,  29)  :  A  la  fin  de  chaque  Iroisième  année,  ta  mettras 

à  part  toute  (a  dlnie  de  les  produits  de  cette  année-là,  et  tu  la  dépo- 
seras dans  tes  parles.  Alors  viendra  le  Lévite  qui  nu  ni  part  ni 

héritage  avec  toi,  ainsi  que  Cétranger,  l'orphelin  et  la  veuve  qui 
seront  dans  les  portes  ;  et  ils  mangeront ,  et  ils  se  rassasieront .  Or, 

les  hommes  ne  sont  point  tenus,  au  temps  de  la  grâce,  aux 

secondes  et  aux  troisièmes.  Donc  ils  ne  sont  pas  tenus,  non 

plus,  aux  premières  ».  —  La  cinquième  objection  appuie  sur 
ce  principe  que  «  ce  qui  est  dû  sans  détermination  de  temps 

doit  être  pavé  tout  de  suite  sous  peine  de  péché.  Si  donc  les 

hommes,  au  temps  de  la  grâce,  étaient  obligés,  de  nécessité  de 

précepte,  de  payer  les  dîmes,  dans  les  pays  où  les  dîmes  ne 

sont  point  payées  tous  seraient  en  état  de  péché  mortel,  et,  par 

conséquent,  aussi,  les  ministres  de  l'Église,  en  dissimulant;  ce 
qui  paraît  inacceptable.  Donc  les  hommes,  au  temps  de  la 

grâce,  ne  sont  point  tenus,  de  nécessité  de  précepte,  au  paiement 
des  dîmes  ». 

L'argument  sed  contra  oppose  que  «  saint  Augustin  dit,  et  on 
le  trouve  W  I.  q.  j  (canon  Decimae)  :  Les  dîmes  sont  demandées 

comme  choses  dues  :  et  ceux  qui  ne  veulent  point  les  donner  occu- 

pent les  biens  d'autrui  ».  Ce  texte  devenu  un  canon  du  Droit 

ecclésiastique  est  tiré  du  sermon  CCL\\^  II.  ou  (l('\l\.  de 
Tempcjre,  parmi  les  œuvres  de  saint  Augustin. 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  nous  avertit  que  «  les 

dîmes,  dans  l'ancienne  loi,  étaient  données  pour  le  soutien  des 

ministres  de  Dieu  ;  et  c'est  pour  cela  qu'il  est  dit.  dans  Mala- 
chie,  ch.  ni  (\ .  10)  :  Apportez  toute  la  dime  au  trésor  du  temple 

pour  qu'il  y  ait  des  vivres  dans  ma  maison.  Il  suit  de  là  que  le 

précepte  relatif  au  paiement  des  dîmes,  en  partie  était  d'ordre 
moral,  contenu  dans  la  raison  naturelle,  et,  en  paitie.  judi- 

ciaire, ayant  sa  vertu  de  l'institution  divine.  Et,  en  effet,  qu'à 
ceux  qui  vaquaient  au  service  du  culte  divin  pour  le  salut  de 

tout  le  peuple,  le  peuple  administrât  les  choses  nécessaires  à  la 

vie,  la  raison  naturelle  le  prescrit;  comme,  du  reste,  à  ceux 

qui  veillent  au  bien  public,  tels  les  princes,  les  soldats,  et  autres 

de  cette  sorte,  le  peuple  doit  le  salaire  qui  les  fait  vivre;  et, 
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aussi  bien,  rApotre,  dans  la  première  épître  (Uix  Corinthiens, 

ch.  IX  (v.  7).  prouve  »  le  droit  qu'ont  les  ministres  de  l'autel  de 
vivre  des  rétributions  des  fidèles,  «  par  les  babiludes  liumaines, 

disant  :  Quijamavi  a  coniballlu  à  ses  propres  frais?  Quiesl-ce  qui 

plante  une  vigne  pour  n'en  pas  manger  le  fruit?  Mais  la  fixation 

d'une  partie  déterminée  devant  être  donnée  aux  ministres  du 

culte  divin  n'est  point  de  droit  naturel  ;  elle  fut  introduite  », 

dans  l'ancienne  loi,  «  par  l'institution  divine,  selon  la  condi- 

tion de  ce  peuple  à  qui  la  loi  était  donnée  :  c'est  qu'en  effet, 
étant  divisé  en  douze  tribus,  l'une  d'elles,  la  douzième,  celle  de 

Lévi,  qui  était  tout  entière  vouée  aux  divins  ministères,  n'avait 
point  de  possessions  »  territoriales;  <(  et  il  fut  donc  convenable- 

ment institué  que  les  autres  onze  tribus  donneraient  aux  Lévites 

la  dixième  partie  de  leurs  revenus,  afin  quils  pussent  vivre  plus 

honorablement,  et  aussi  en  prévision  de  ce  que  plusieurs  par 

négligence  transgresseraient  de  s'acquitter  envers  eux.  On  voit 
donc  que  pour  ce  qui  est  de  la  détermination  de  la  dixième 

partie,  ce  précepte  était  judiciaire  ;  comme,  du  reste,  une  foule 

d'autres  choses  furent  instituées  spécialement  pour  ce  peuple, 

pour  conserver  entre  eux  l'égalité  ou  la  justice  selon  la  condi- 

tion de  ce  peuple,  déterminations  qu'on  appelle  du  nom  de 
préceptes  judiciaires,  bien  que,  par  voie  de  conséquence,  on  y 

trouve  une  signification  relative  à  l'avenir,  à  l'instar  de  tous  les 
autres  faits  et  gestes  de  ce  peuple,  selon  cette  parole  de  la  pre- 

mière Épitre  «mx  Co/'m//?ie/is-,  ch.  X  (v.  Il)  :  Toutes  choses  leur 

arrivaient  en  figure  :  et,  à  ce  titre,  ces  préceptes  judiciaires  con- 
venaient avec  les  préceptes  cérémoniels,  qui  étaient  institués 

principalement  pour  signifier  quelque  chose  de  futur.  Aussi 

bien,  même  le  précepte  du  paiement  des  dîmes  signifie,  là, 

quelque  chose  de  futur.  Celui,  en  effet,  qui  donne  la  dîme  », 

c'est-à-dire  la  dixième  partie  de  ses  revenus,  u  laquelle  est  le 

signe  de  la  perfection  (à  cause  (jue  le  nombre  dix  est  d'une 
certaine  manière  le  nombre  parfait,  comme  étant  la  première 

limite  des  nombres,  au  delà  de  laquelle  les  nombres  ne  procè- 

cèdent  plus,  mais  qu'on  recommence  à  partir  de  l'unité  »,  tous 

les  nombres  se  réduisant,  en  effet,  à  la  dizaine,  qu'on  recom- 

mence ensuite  indéfiniment),  —  «  alors  qu'il  seiéser\e  les  neuf 
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autres  parties,  témoigne,  comme  dans  un  signe,  qu'à  lui  appar- 

tient l'imperfection,  et  que  la  perfection,  qui  serait  donnée  par 
le  Christ,  devait  être  attendue  de  Dieu.  Toutefois,  malgré  cela, 

ce  précepte  n'était  point  cérémoniel,  mais  judiciaire,  ainsi  qu'il 
a  été  dit  ».  —  On  aura  remarqué  cette  fixation  de  nuances  dans 

le  précepte  de  la  dîme  selon  qu'il  était  donné  dans  l'ancienne 

loi  :  comment,  dans  son  fond,  d'ordre  moral,  il  était  cependant, 

proprement,  dans  sa  forme,  judiciaire,  bien  qu'il  s'y  rencontrât 
un  aspect  qui  le  rendait  participant  des  préceptes  cérémoniels. 

((  Or,  poursuit  saint  Thomas,  il  y  a  cette  différence  entre  les 

préceptes  cérémoniels  et  les  préceptes  judiciaires  de  l'ancienne 

loi,  comme  nous  l'avons  dit  plus  haut  (/"-ô"^,  q.  io4,  art.  3), 

qu'il  est  illicite  d'observer  les  préceptes  cérémoniels  au  temps 

de  la  grâce;  tandis  que  les  préceptes  judiciaires,  bien  qu'ils 
n'obligent  plus,  au  temps  de  la  grâce,  peuvent  cependant  être 

observés  sans  péché  :  et  l'on  sera  même  obligé  de  les  observer 

s'ils  sont  statues  par  l'autorité  de  ceux  qui  ont  à  faire  les  lois.  C'est 

ainsi  qu'on  a,  dans  la  loi  ancienne,  ce  précepte  judiciaire,  que 
celui  qui  aura  volé  une  brebis  en  rendra  quatre,  comme  on  le  lit 

dans  VExode,  ch.  xxn  (v.  i)  :  et  s'il  est  fait  sien  par  quelque 

roi,  les  sujets  de  ce  roi  seront  tenus  de  l'observer.  Pareillement 
aussi  la  détermination  de  la  dixième  partie  »  ou  de  la  dime 

«  à  payer,  a  été  instituée,  par  l'autorité  de  l'Eglise,  au  temps  de 
la  loi  nouvelle,  pour  une  raison  d'humanité,  secumduni  quani- 
dam  humanitaleni,  dit  ici  saint  Thomas  :  afin  que,  explique-t-il, 

le  peuple  de  la  nouvelle  loi  ne  fit  pas  moins  pour  les  ministres 

du  Nouveau  Testament  que  le  peuple  de  la  loi  ancienne  pour 

les  ministres  de  r.\ncien  Testament;  alors  que  cependant  le 

peuple  de  la  loi  nouvelle  est  obligé  à  de  plus  grandes  choses  » 

comme  dévouement  et  générosité,  (•  selon  cette  parole  que  nous 

lisons  en  saint  Matthieu,  ch.  v  (v.  20)  :  A  moins  que  votre  jus- 
tice ne  soit  plus  abondante  que  celle  des  Scribes  el  des  Pharisiens, 

vous  n'entrerez  pas  dans  le  Royaume  des  deux;  et  alors  que  les 

ministres  du  Nouveau  Testament  sont  d'une  plus  grande  dignité 
que  les  ministres  du  Testament  Ancien,  comme  le  prouve 

l'Apôtre  dans  la  seconde  épitre  aux  Corinthiens,  ch.  ni  (v.  7  et 

suiv.)  ))  ;  —  réflexions  magnili(iues  et  qu'on  ne  saurait  trop 
XII.  —  La  Religion.  12 
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souligner  pour  condamner  l'indignité  de  ces  murmures  inspi- 
rés par  le  plus  mauvais  esprit,  au  témoignage  desquels  les  fidè- 

les feraient  trop  en  faveur  de  Tliglise  et  de  ses  ministres  : 

comme  s'ils  pouvaient  jamais,  quoi  qu'ils  fassent,  reconnaître 

les  bienfaits  qu'ils  en  reçoivent  et  les  honorer  selon  que  leur 
dignité  le  demande  ! 

«  Ainsi  donc,  conclut  saint  Thomas,  on  voit  que  les  hommes 

sont  tenus  au  paiement  des  dîmes,  partiellement  en  vertu  du 

droit  naturel,  et  partiellement  aussi  en  vertu  de  l'institution 

de  l'Église,  laquelle  cependant  pourrait,  en  tenant  compte  de 

l'opportunité  des  temps  et  des  personnes,  déterminer  une  autre 
partie  »,  comme,  précisément,  la  chose  a  dû  être  pratiquée 

surtout  depuis  les  changements  politiques  survenus  en  certains 

pays.  Aujourd'hui,  en  effet,  en  bien  des  pays,  le  droit  de  la 

dîme  n'existe  plus  sous  son  ancienne  forme.  Il  se  trouve  rem- 

placé soit  par  les  traitements  officiels  que  l'État  est  tenu  de  payer 

aux  membres  du  clergé;  soit,  aussi,  par  ce  qu'on  a  appelé  le 
denier  du  culte. 

«  Et,  par  là  »  déclare  saint  Thomas,  par  ce  qui  a  été  dit  au 

corps  de  l'article,  «  la  première  objection  se  trouve  résolue  ». 

L'ad  secundiun  répond  que  u  le  précepte  du  paiement  de 

dîmes,  quant  à  ce  qu'il  a  de  moral,  a  été  donné  par  le  Sei- 

gneur, dans  l'Évangile,  oii  II  dit,  en  saint  Matthieu,  ch.  x 

(v.  10;  saint  Luc,  ch.  x,  v.  7)  :  L'ouvrier  est  digne  de  son  salaire; 

et  aussi  par  l'Apôtre,  comme  on  le  voit  dans  la  première  épître 

aux  Corinthiens,  ch.  ix.  Mais  la  fixation  d'une  partie  déterminée 

est  réservée  à  l'ordination  de  l'Église  ». 

Vad  tertium  explique  qu'  <(  avant  le  temps  de  l'ancienne  loi, 

les  ministres  du  culte  divin  n'étaient  point  déterminés  »,  par 

une  loi  positive  de  Dieu;  «  mais  c'étaient,  dit-on,  les  premiers- 
nés,  qui  étaient  prêtres  »,  dans  les  familles  ;  «  et  aussi  bien  ils 

recevaient  une  portion  double  »  dans  les  biens  de  la  famille. 

«  C'est  aussi  pour  cela  qu'il  n'y  avait  point  de  partie  détermi- 

née à  donner  aux  ministres  du  culte  divin  ;  mais,  où  l'un  d'eux 
se  présentait,  chacun  lui  donnait,  de  son  propre  mouvement, 

ce  qu'il  jugeait  à  propos.  C'est  ainsi  qu'Abraham,  par  une  cer- 
taine impulsion  prophétique,  donna  les  dîmes  à  Melchisédech, 
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prêtre  du  Dieu  suprême,  comme  il  est  marqué  dans  la  Genèse, 

ch.  XIV  (v.  20).  Et  pareillement  aussi  Jacob  fit  vœu  de  donner 

des  dîmes,  quoiqu'il  ne  semble  pas  qu'il  ait  voué  les  dîmes 
comme  devant  être  données  à  certains  ministres,  mais  en  vue 

du  culte  divin,  par  exemple  en  vue  de  sacrifices  à  offrir;  et 

c'est  pourquoi  il  dit  précisément  :  Je  vous  ojjrirai  les  dîmes  ». 
h\nd  quartiim  dit  que  «  les  secondes  dîmes,  qui  étaient  réser- 

vées pour  des  sacrifices  à  olfrir,  n'ont  plus  lieu  dans  la  loi  nou- 
velle, les  victimes  légales  ayant  cessé.  Mais  les  troisièmes 

dîmes,  qu'ils  devaient  manger  avec  les  pauvres,  sont  accrues 
dans  la  loi  nouvelle,  par  cela  que  le  Seigneur  ordonne  de 

donner  aux  pauvres  non  seulement  la  dixième  partie,  mais 

tout  le  superflu;  selon  cette  parole,  marquée  en  saint  Luc, 

ch.  XI  (v.  /|i)  :  Ce  qui  est  en  plus,  donnez-le  en  aum(jnes.  Du  reste, 

même  les  dîmes  qui  sont  données  aux  ministres  de  l'Eglise, 

doivent,  par  eux,  être  dispensées  à  l'usage  des  pauvres  ».  On 
remarquera  ce  dernier  mot  de  saint  Thomas  qui  nous  montre 

déjà  la  place  et  nous  pourrions  dire,  selon  la  formule  qu'im- 
mortalisera plus  lard  notre  grand  Bossuet,  1  eminente  dignité 

des  pauvres  dans  l'Eglise,  comme  aussi  le  soin  ou  le  scrupule 

avec  lequel  les  ministres  de  l'Église  doivent  gérer  les  biens  qui 
leur  viennent  des  fidèles  en  raison  de  leur  caractère  sacré. 

Vad  ̂ am/w/n  complète  excellemment  cette  précieuse  doctrine. 

Saint  Thomas  nous  déclare  que  «  les  ministres  de  l'Église  doi- 
vent apporter  un  plus  grand  soin  à  promouvoir  les  biens  spiri- 

tuels parmi  le  peuple  qu'à  recueillir  les  biens  temporels.  Et 

voilà  pounjuoi  l'Apotre  ne  voulut  point  user  du  pouvoir  (jue 
le  Seigneur  lui  avait  donné,  en  recevant  le  salaire  destiné  à  le 

faire  vivre  de  la  part  de  ceux  à  qui  il  prêchait  l'Évangile,  pour 

ne  pas  apporter  d'obstacle  à  l'Évangile  du  Christ.  Il  ne  s'ensuit 
l)ourtant  pas  que  ceux  (jui  ne  subvenaient  pas  à  ses  besoins 

commissent  un  péché,  sans  quoi  l'Apôtre  n'eût  pas  manqué  de 
les  corriger.  I']t,  pareillement,  ajoute  saint  Thomas,  les  minis- 

tres de  l'Église  font  chose  louable  en  ne  requérant  point  les 

dîmes  de  l'Église,  dans  les  lieux  où  l'on  ne  pourrait  pas  les 
requérir  sans  scandale,  en  raison  de  la  désuétude  ou  pour 

tout  autre  motif.  Et  cependant  ceux  qui  ne  les  paient  point  ne 
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sont  pas  dans  l'état  de  damnation,  dans  les  lieux  où  l'Église  ne 

les  demande  pas;  si  ce  n'est  peut-être  en  raison  de  l'obstination 
du  cœur,  quand  ils  auraient  la  volonté  de  ne  point  les  payer, 
même  si  on  les  leur  demandait  ». 

Après  nous  avoir  donné  la  raison  morale  et  théologique  ou 

canonique  du  paiement  de  la  dîme  ou  de  toute  autre  contribu- 

tion pouvant  tenir  sa  place,  saint  Thomas  se  demande,  au  sujet 

de  la  dîme  elle-même,  si  elle  doit  être  payée  de  tous  les  biens 
que  riiomme  possède.  La  question,  nous  Talions  voir,  oflre 

un  intérêt  tout  particulier.  Elle  va  faire  l'objet  de  l'article  qui 
suit. 

Article  II. 

Si  les  hommes  sont  tenus  de  donner  la  dîme  de  tout? 

Quatre  objections  veulent  prouver  que  «  les  hommes  ne  sont 

point  tenus  de  donner  la  dîme  de  tout  ».  —  La  première  arguë 

de  ce  que  «  le  paiement  de  la  dîme  semble  nous  être  venu  de 

l'ancienne  loi.  Or,  dans  l'ancienne  loi,  aucun  précepte  n'est 
donné  touchant  les  dîmes  personnelles,  qui  sont  celles  que 

l'homme  paie  des  choses  qu'il  a  acquises  de  son  acte  propre, 
comme  dans  le  négoce  ou  la  milice.  Donc,  de  ces  choses,  nul 

n'est  tenu  de  payer  la  dîme  ».  —  La  seconde  objection  rappelle 
que  «  des  choses  mal  acquises,  on  ne  peut  pas  faire  une  obla- 
tion,  comme  il  a  été  dit  plus  haut  (q.  86,  art.  3).  Or,  les 

oblations,  qui  sont  olîertes  à  Dieu  immédiatement,  semblent 

davantage  appartenir  au  culte  divin,  que  les  dîmes,  qui  sont 

données  aux  ministres.  Donc  les  dîmes,  non  plus,  ne  doivent 

pas  être  payées  des  choses  mal  acquises  ».  —  La  troisième 
objection  fait  observer  que  «  dans  le  Lévilique,  chapitre  dernier 

(v.  3o,  82),  il  n'est  ordonné  de  payer  la  dîme  que  des  semailles 
de  la  terre  ou  des  fruits  des  arbres  ou  des  animaux  qui  passent 

sous  la  houlette  du  berger.  Or,  en  dehors  de  ces  choses,  il  en  est 

d'autres  de  détail  qui  viennent  à  yhomme;  comme,  par 
exemple,  les  plantes  qui  naissent  dans  son  jardin,   et  autres 
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choses  de  ce  genre.  Donc,  de  ces  choses-là,  non  plus,  Ihomme 

n'est  pas  tenu  de  donner  la  dîme  ».  —  La  quatrième  objection 

déclare  que  «  l'homme  ne  peut  payer  que  ce  qui  est  en  son 
pouvoir.  Or,  ce  ne  sont  point  toutes  les  choses  qui  viennent  à 

Ihomme  des  fruits  des  champs  ou  des  animaux,  qui  restent  en 

son  pouvoir;  car  plusieurs  de  ces  choses  lui  sont  enlevées 

quelquefois  par  le  vol  ou  la  rapine;  d'autres  sont  quelquefois 

transférées  au  pouvoir  d'autrui  par  la  vente  ;  d'autres  aussi 
sont  dues  à  d'autres,  comme  sont  dus  aux  princes  les  tributs, 
et  aux  ouvriers  les  salaires.  Donc  de  ces  choses  »  ainsi  affectées 

diversement,  «  l'homme  n'est  pas  tenu  de  donner  la  dîme  ». 

L'argument  sed  contra  est  le  mot  de  Jacob  «  dans  la  Genèse  », 
où  ((  il  est  dit,  ch.  xxviii  (v.  22)  :  De  toutes  les  choses  que  vous 

rn  aurez  données ,  je  vous  offrirai  la  dîme.  Or,  tout  ce  que  l'homme 

a  lui  a  été  donné  par  Dieu.  Donc  de  tout  ce  qu'il  a  il  doit 
donner  la  dîme  ». 

\u  corps  de  l'article,  saint  Thomas  débute  par  cette  remarque 
de  si  haute  sagesse,  que  «  de  toute  chose,  il  faut  juger  surtout 

selon  sa  racine.  Or,  la  racine  du  paiement  des  dîmes  est  la  dette 

par  lafjuelle  à  ceux  qui  sèment  les  biens  spirituels  sont  dus  les 

biens  charnels,  selon  cette  parole  de  l'.Xpôtre,  dans  la  première 
épître  aux  Corinthiens,  ch.  ix  (v.  ii)  :  Alors  que  nous  avons 

semé  en  vous  les  fjiens  spirituels,  c  'est  chose  grande  que  nous  mois- 

sonnions vos  biens  charnels?  C'est,  en  effet,  sur  cette  dette,  que 

l'Église  a  fondé  la  détermination  du  paiement  des  dîmes.  Or, 

toutes  les  choses  que  l'homme  possède  sont  contenues  sous  les 

biens  charnels.  Kt  donc  c'est  de  toutes  les  choses  que  l'on  pos- 

sède que  la  dîme  doit  être  payée  ».  —  Tel  est,  à  n'en  pas 
douter,  le  droit  strict  de  la  dîme,  quand  on  le  prend  en  lui- 

même;  et  tel  il  était  aussi,  même  dans  la  pratique,  du  temps 

de  saint  Thomas  :  comme  il  le  serait  encore  dans  les  pays  oij 

les  droits  de  l'Eglise  pourraient  être  sauvegardés  intégralement. 

Vad primum  explique  qu' «  il  y  eut  une  raison  spéciale  pour 

laquelle,  dans  l'ancienne  loi,  ne  fut  point  donné  le  précepte  des 
dîmes  personnelles,  selon  la  condition  de  ce  peuple  :  et  c'est 
que  toutes  les  autres  tribus  avaient  des  possessions  déter- 

minées, des(}uelles  ils  pouvaient  suffisamment   pourvoir  aux 
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besoins  des  Lévites  qui  manquaient  de  possessions;  et,  d'autre 

part,  il  n'était  pas  interdit  à  ces  derniers  de  vaquer  au  lucre  en 
raison  de  leurs  autres  travaux,  comme  les  autres  Juifs.  Le 

peuple  de  la  nouvelle  loi,  au  contraire,  est  répandu  partout 

dans  le  monde;  et  il  en  est  beaucoup  qui  n'ont  pas  de  posses- 

sions »  territoriales,  «  vivant  plutôt  d'emplois  :  ceux-là  ne 
contribueraient  en  rien  au  subside  des  ministres  de  Dieu,  s'ils 
ne  payaient  point  les  dîmes  du  fruit  de  leur  travail.  De  même, 
aux  ministres  de  la  nouvelle  loi  il  est  interdit  de  façon  plus 

stricte  de  s'ingérer  dans  les  emplois  lucratifs,  selon  cette  parole 
de  la  seconde  épître  à  Timothée,  ch.  n  (v.  4)  :  ISal  enrôlé  dans 

la  milice  de  Dieu  ne  s'implique  dans  les  affaires  du  siècle.  Aussi 
bien,  voilà  pourquoi  dans  la  nouvelle  loi  les  hommes  sont 

tenus  aux  dîmes  personnelles  selon  la  coutume  du  pays  et  les 

besoins  des  ministres  »  de  l'Église.  «  C'est  pour  cela  que  saint 
Augustin  dit,  et  on  le  trouve  XVI,  q.  i,  chap.  Decimae  :  De  la 

milice,  du  négoce,  de  Ion  art,  pcde  les  dîmes  »  (cf.  sur  cette  réfé- 

rence, l'argument  sed  contra  de  l'article  précédent). 
L'ad  secundum  fait  observer  que  «  certaines  choses  sont  mal 

acquises  d'une  double  manière.  —  D'abord,  en  raison  de  l'ac- 
quisition elle-même  qui  est  injuste,  comme  sont  les  choses 

acquises  par  le  vol  ou  la  rapine.  Ces  choses-là,  l'homme  est 

tenu  de  les  restituer,  et  non  d'en  donner  la  dîme.  Toutefois,  si 

un  champ  a  été  acheté  avec  de  l'argent  usuraire,  l'usurier  est 
tenu  de  donner  la  dîme  du  fruit  de  ce  champ,  parce  que  », 

déclare  saint  Thomas  en  une  formule  superbe,  «  ces  fruits  ne 

viennent  pas  de  l'usure,  mais  de  la  largesse  de  Dieu  :  quia  illi 

fructus  non  sunt  ex  usura,  sed  ex  Dei  munere.  —  D'autres  choses 

sont  dites  mal  acquises,  parce  qu'elles  sont  acquises  d'une 
cause  honteuse,  comme  ce  qui  est  acquis  par  les  prostituées, 

par  les  histrions,  et  autres  choses  de  ce  genre.  Ceux-là  ne  sont 

pas  tenus  de  restituer.  Et,  par  suite,  ils  sont  tenus  de  donner 

les  dîmes,  selon  le  mode  des  autres  dîmes  personnelles.  Tou- 

tefois, l'Église  ne  doit  point  les  recevoir,  tant  que  ces  personnes 

vivent  dans  le  péché,  pour  ne  point  paraître  communiquer 

avec  elles  dans  ce  péché  ;  mais,  quand  elles  se  sont  repenties, 

on  peut  recevoir  de  leur  part  les  dîmes  de  ces  acquisitions  ». 
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L'ad  tertium  dit  que  ((  les  choses  qui  sont  ordonnées  à  la  fin 

doivent  être  jugées  selon  qu'elles  conviennent  à  la  fin.  Or,  le 
paiement  des  dîmes  est  dû,  non  pour  elles-mêmes,  mais  pour 

les  ministres  »  de  lÉglisc,  «  dont  la  vertu  n'admet  pas  qu'ils 
recherchent  même  les  choses  minimes  avec  un  soin  rigoureux; 

car  ceci  est  tenu  pour  vice,  comme  on  le  voit  par  Aristote,  au 

livre  IV  de  VÉthiqae  (ch.  n,  n.  8;  de  S.  Th.,  leç.  6).  C'est  pour 

cela  aussi  que  l'ancienne  loi  ne  détermina  point  que  de  ces 
choses  menues  la  dîme  fût  donnée,  mais  elle  laissa  cela  à  la 

bonne  volonté  des  sujets,  les  choses  minimes  étant  réputées 

comme  rien  »,  dans  le  sens  de  l'obligation.  «  Aussi  les  Phari- 

siens, qui  s'attribuaient  la  justice  parfaite  de  la  loi  payaient  les 
dîmes,  même  de  ces  choses  menues.  Chose  dont  le  Seigneur  ne 

les  blâme  point;  mais  seulement  de  ce  qu'ils  méprisaient  des 
choses  plus  grandes,  savoir  les  préceptes  spirituels.  Il  montra 

plutôt  qu'ils  étaient  louables  de  ce  chef,  quand  11  dit  qu'il  fallut 

faire  ces  choses,  savoir  au  temps  de  la  loi,  comme  l'explique 

saint  Jean  Chrysostome  (ou  plutôt  l'anonyme  de  ïiJEuvre 
inachevée,  sur  saint  Matthieu,  hom.  XLIV)  :  parole  qui  semble 

d'ailleurs  devoir  plutôt  s'entendre  au  sens  d'une  certaine  conve- 

nance, qu'au  sens  d'une  obligation.  C'est  pourquoi,  mainte- 
nant aussi,  les  hommes  ne  sont  point  tenus  de  donner  les 

dîmes  de  ces  menues  choses;  sauf  peut-être  f|u'il  y  eût  dans  le 
pays  une  coutume  contraire  ». 

Lad  quartuni  déclare  que  «  des  choses  ([ui  sont  enlevées  par 

le  vol  ou  la  rapine,  celui  à  qui  on  les  a  prises  n'est  point  tenu 

de  payer  les  dîmes,  avant  qu'il  les  ait  recouvrées;  à  moins 

peut-être  qu'il  n'ait  encouru  ce  dommage  par  sa  faute  ou  par  sa 

négligence  :  car,  de  ce  chef,  l'Église  ne  doit  pas  en  éprouver 

du  dommage.  —  Si  quelqu'un  vend  son  froment  avant  de 

l'avoir  décimé,  l'Église  peut  exiger  la  dîme  et  de  l'acheteur, 

car  il  a  le  bien  du  à  l'Église,  et  du  vendeur,  qui,  autant  qu'il  a 

été  en  lui,  a  fraudé  l'Église.  Toutefois,  si  l'un  paie,  l'autre  n'est 
plus  tenu.  —  Quant  aux  dîmes  des  fruits  de  la  terre,  elles  sont 

ducs  CM  raison  de  ce  que  ces  fruits  viennent  de  la  largesse  de 

Dieu.  Par  consé(|uent,  les  dîmes  ne  tombent  point  sous  le 

tribut,  ni,  non  plus,  elles  ne  sont  subordonnées  au  salaire  des 
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ouvriers.  Et  voilà  pourquoi  l'on  ne  doit  pas  déduire  les  tributs 
ou  le  salaire  des  ouvriers  avant  que  les  dîmes  soient  payées; 

mais,  avant  toutes  choses,  les  dîmes  doivent  être  payées  de  tous 

les  fruits  dans  leur  intégrité  ». 

Une  remarque  s'impose  ici,  au  sujet  de  ce  fameux  droit  de 

la  dîme  revendiqué  par  l'Église  et  contre  lequel  des  hommes 

impies  ou  peu  éclairés  ont  tant  protesté.  Outre  qu'il  avait  pour 
fondement  les  motifs  les  plus  sacrés,  savoir  la  dignité  des 

ministres  de  l'Église,  les  bienfaits  communiqués  par  eux,  et  la 

munificence  divine,  source  des  biens  qu'on  réclamait  en  son 

nom,  il  y  avait  encore  qu'il  n'était  jamais  exigé  que  sur  les 

fruits  réels,  nous  dirions  aujourd'hui,  sur  les  revenus  que  l'on 
avait.  Or,  même  après  avoir  prélevé  la  dixième  partie  de  ses 

revenus  réels  en  vue  du  paiement  de  cette  dette  sacrée,  il  en 

restait  encore  neuf  pour  subvenir  aux  autres  besoins  ou  exi- 

gences de  la  vie.  En  pourrait-on  dire  autant  de  la  loi  civile 

relative  aux  impôts?  IN 'exige-t-el le  jamais  que  la  dixième  partie 

des  revenus  réels  que  l'on  a  au  terme  de  son  travail  ou  de  son 

année,  surtout  quand  il  s'agit  de  la  petite  propriété  ou  du  petit 

négoce  dont  l'avoir  est  plus  accessible  aux  exigences  du  fisc? 

Se  préoccupe-t-elle,  cette  loi  civile,  de  savoir  si  l'année  a  été 

bonne  ou  mauvaise,  si  l'on  a  des  bénéfices  ou  si  l'on  est  en 

déficit,  quand  il  s'agit  de  payer  les  impôts  fixés  par  elle? 

Il  serait  aisé  de  poursuivre  ce  parallèle;  et  l'on  verrait  de  quel 
côté  se  trouve  le  plus  de  discrétion  et  de  mansuétude  dans  la 

constitution  ou  la  revendication  de  ses  droits,  entre  l'Église  et 

l'État,  à  l'endroit  de  leurs  sujets  respectifs.  C'est  pourtant  contre 

l'Église  seule  qu'on  se  plaît  à  formuler  le  reproche  de  rapacité, 
alors  que,  cependant,  les  biens  recueillis  par  elle  étaient  encore, 

pour  leur  plus  grande  part,  consacrés  à  soulager  les  pauvres  et 
les  malheureux;  comme,  du  reste,  saint  Thomas  va  nous  le 

redire  à  l'article  qui  suit. 
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Article  III. 

Si  les  dîmes  doivent  être  données  aux  clercs? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  les  dîmes  ne  doivent 

pas  être  données  aux  clercs  ».  —  La  première  rappelle  qu'  «  aux 
Lévites  de  l'Ancien  Testament  étaient  données  les  dîmes  parce 

qu'ils  n'avaient  point  de  part  dans  les  possessions  »  territo- 
riales «  du  peuple,  comme  on  le  voit  au  livre  des  .\ombres, 

ch.  xvni  (v.  23,  24).  Or,  les  clercs,  dans  le  Nouveau  Testa- 
ment, ont  des  possessions  :  patrimoniales  quelquefois,  et 

ecclésiastiques.  Ils  reçoivent,  de  plus,  les  prémices  et  les  obla- 
tions  pour  les  vivants  et  pour  les  morts  »,  honoraires  de 

messes,  fondations,  etc.  «  Donc  il  semble  superflu  qu'on  leur 
donne  les  dîmes  ».  —  La  seconde  objection  fuit  observer  qud  il 

arrive  parfois  qu'un  homme  a  son  domicile  dans  une  paroisse 

et  qu'il  cultive  les  champs  dans  une  autre;  ou  qu'un  berger 

conduit  son  troupeau  une  partie  de  l'année  dans  les  limites 

d'une  paroisse,  et  une  autre  partie  de  l'année  dans  les  limites 

dune  auti^c  paroisse;  ou  qu'il  a  son  bercail  dans  une  paroisse 

et  qu'il  paît  ses  brebis  dans  une  autre  :  auxquels  cas  et  en 
tous  cas  semblables  il  ne  semble  point  possible  de  distinguer 

à  quels  clercs  les  dîmes  doivent  être  payées.  Donc  il  ne  semble 

pas  que  les  dîmes  doivent  être  payées  à  certains  clercs  déter- 

rninémcnt  ».  —  La  troisième  objection  dit  que  «  la  coutume 

générale  fait  qu'en  certains  pays  les  soldats  tiennent  en  fief  de 

l'Eglise  les  dîmes.  De  même,  certains  religieux  reçoivent  les 
dîmes.  II  ne  semble  donc  point  que  ce  soit  seulement  aux 

clercs  qui  ont  charge  d'àmes  que  les  dîmes  sont  dues  ».  Cette 
dernière  objection  achève  de  nous  préciser  le  sens  du  présent 

article  et  de  la  question  qu'il  pose. 

L'argument  sed  conlrii  cite  le  texte  des  Nombres,  ch.  xvni 

(v.  2i),  où  «  il  est  dit  :  Aux  fils  de  Lévi  J'ai  donné  toutes  les 

dîmes  d'Israël  en  possession,  pour  le  ministère  qui  les  met  à  mon 
service  dans  le  Tabernacle.  Or,  aux  fils  de  Lévi  succèdent   les 
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clercs  dans  le  Nouveau  Testament.  Donc  c'est  aux  seuls  clercs 
que  les  dîmes  sont  dues  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  déclare  qu'  «  au  sujet 
(les  dîmes,  deux  choses  sont  à  considérer;  savoir  :  le  droit 

lui-même  de  recevoir  les  dîmes;  et  les  choses  qui  sous  le  nom 
de  dîme  sont  données.  —  Le  droit  de  recevoir  les  dîmes  est 

un  droit  spirituel  :  11  suit,  en  efîct,  la  dette  qui  fait  qu'aux 

ministres  de  l'autel  sont  dues  les  dépenses  que  nécessite  leur 

ministère  et  qu'à  ceux  qui  sèment  les  biens  spirituels  sont  dus  les 
biens  temporels  (première  Épître  aux  Corinthiens,  ch.  ix,  v.  ii); 

chose  qui  appartient  aux  seuls  clercs  ayant  charge  d'âmes.  Il 

s'ensuit  que  c'est  à  eux  seuls  qu'il  appartient  d'avoir  ce  droit. 
—  Mais  les  choses  données  sous  le  nom  de  dîmes  sont  choses 

corporelles.  Aussi  bien  peuvent-elles  venir  à  l'usage  de  tous. 
Et  pour  autant  elles  peuvent  aussi  parvenir  aux  laïques  ». 

Vad primum  fait  observer  que  u  dans  l'ancienne  loi,  comme 
il  a  été  dit  (art.  i,  ad  4'"'"),  certaines  dîmes  spéciales  étaient 

destinées  à  la  subvention  des  pauvres.  Mais,  dans  la  loi  nou- 
velle, les  dîmes  sont  données  aux  clercs,  non  seulement  pour 

leur  soutien,  mais  aussi  pour  que  de  là  ils  subviennent  aux 

pauvres.  Et  voilà  pourquoi  elles  ne  sont  point  de  trop;  mais  à 

cette  fin  sont  nécessaires  et  les  possessions  ecclésiastiques  »  ou 

biens  d'Église,  «  et  les  oblations,  et  les  prémices  ensemble 
avec  les  dîmes  ».  —  Pourrait-on  jamais  trop  enrichir  un 

trésor  dont  la  première  fin,  et  la  plus  chère  à  l'Eglise,  est  de 

subvenir  aux  besoins  des  pauvres  ?  Ici  encore,  qu'on  remarque 

cette  splendide  doctrine;  et  qu'on  cesse  de  tant  récriminer 
contre  des  biens  qui  ont  une  destination  sainte  et  sacrée  entre 
toutes. 

Uad  secandum  répond  que  «  les  dîmes  personnelles  sont 

dues  à  l'église  dans  la  paroisse  de  laquelle  le  sujet  habite.  — 
Quant  aux  dîmes  des  terres,  elles  semblent  plutôt  dues  raison- 

nablement à  l'église  dans  les  limites  de  laquelle  ces  terres  se 
trouvent.  Toutefois  les  droits  »  ou  les  canons  «  déterminent 

que  sur  ce  point  on  suive  la  coutume  établie  depuis  long- 

temps —  Pour  le  berger  qui  paît  son  troupeau,  en  des  temps 

différents,    sur  deux   paroisses,    il    doit   proportionnellement 

1 
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payer  les  dîmes  à  chacune  des  deux  églises.  Et,  parce  que  les 

fruits  du  troupeau  proviennent  des  pâturages,  la  dîme  du 

troupeau  est  due  plutôt  à  l'église  sur  le  territoire  de  laquelle 
paît  le  troupeau,  quà  celle  dans  le  territoire  de  laquelle  le 
bercail  se  trouve  ». 

Lad  tertium  explique  que  «  comme  les  choses  qui  sont 

reçues  sous  le  nom  de  dîme  peuvent  être  livrées  par  l'Eglise  à 

des  laïques,  de  même  aussi  l'Église  peut  leur  concéder  de 
recevoir  eux-mêmes  les  dîmes  qui  doivent  être  données,  réser- 

vant toujours  le  droit  de  les  recevoir  aux  seuls  ministres  de 

l'Église.  C'est  ainsi  que  pour  une  raison  de  nécessité,  les  dîmes 

sont  concédées  en  fief  par  l'Église  à  certains  soldats.  C'est 
ainsi  encore  que  certaines  dîmes  sont  concédées  par  mode 

d'aumône  à  certains  religieux  laïques  ou  qui  n'ont  pas  charge 

d'àmes,  en  vue  de  la  subvention  des  pauvres.  Toutefois, 
il  est  certains  religieux  à  qui  il  appartient  de  recevoir  les 

dîmes,  en  raison  de  ce  (ju'ils  ont  cliaigc  d'àmes  ». 

Seuls,  les  clercs,  en  raison  de  leur  ministère  sacré  auprès 

des  âmes  dont  ils  ont  charge,  peuvent  revendiquer  le  droit  de 

percevoir  les  dîmes  ou  toute  autre  contribution  qui  en  serait 

l'équivalent.  —  Mais  ce  droit  de  percevoir  la  dîme  ou  toutes 

autres  contributions  analogues,  fait-il  qu'ils  soient  eux-mêmes 

dispensés  de  les  payer."*  C'est  ce  que  nous  devons  maintenant 

considérer;  et  tel  est  l'objet  de  l'article  qui  suit. 

Article  IV. 

Si  même  les  clercs  sont  tenus  de  donner  les  dîmes  ? 

Quatre  objections  veulent  prouvei'  que  «  même  les  clercs 
sont  tenus  de  donner  les  dîmes  ».  —  La  première  fait  observer 

qu'  «  il  est  de  droit  commun  (|ue  l'église  paroissiale  doit 
recevoir  les  dîmes  des  terres  qui  se  trouvent  sur  son  territoire. 

Or,  il  arrive  parfois  que  des  clercs  ont  sur  le  territoire  d'une 

église  paroissiale  des  terres  qui  leur  appartiennent  en  pro|)re.' 
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Ou  encore  quelque  autre  église  a  sur  ce  territoire  certaines 

possessions  ecclésiastiques.  Donc  il  semble  que  les  clercs  sont 

tenus  de  donner  les  dîmes  territoriales  ».  —  La  seconde  objec- 

tion dit  qu'  «  il  est  des  religieux  qui  sont  clercs  ;  et  qui  cepen- 
dant sont  tenus  de  donner  les  dîmes  aux  églises  en  raison  de 

certains  champs  qu'ils  cultivent  de  leurs  propres  mains.  Donc 
il  semble  que  les  clercs  ne  sont  point  exempts  du  paiement 

des  dîmes  ».  —  La  troisième  objection  en  appelle  à  ce  que  • 
«  dans  le  livre  des  Aombres,  ch.  xvni  (v.  21),  comme  il  est 

ordonné  que  les  Lévites  reçoivent  les  dîmes  du  peuple,  pareil- 

lement aussi  il  est  ordonné  queux-mêmes  donnent  les  dîmes 

au  Grand-Prêtre  (v.  26  et  suiv.).  Donc  la  raison  qui  fait  que 
les  laïques  doivent  donner  les  dîmes  aux  clercs,  cette  même 

raison  fait  que  les  clercs  doivent  donner  les  dîmes  au  Souve- 

rain Pontife  ».  Nous  verrons  tout  à  l'heure  la  réponse  très 
importante  que  saint  Thomas  fera  à  cette  objection  déjà  si 

intéressante  par  elle-même.  —  La  quatrième  objection  déclare 
que  «  comme  les  dîmes  doivent  servir  au  soutien  des  clercs, 

pareillement  aussi  elles  doivent  servir  à  la  subvention  des 

pauvres.  Si  donc  les  clercs  sont  dispensés  du  paiement  des 

dîmes,  pour  la  même  raison  les  pauvres  le  seront  également. 

Or,  ceci  est  faux.  Donc  le  reste  l'est  aussi  ». 

L'argument  sed  contra  cite  «  la  décrétale  du  Pape  Pascal  II  », 

qui  «  dit  :  Cest  un  genre  nouveau  d'exaction  que  les  clercs 
exigent  des  clercs  les  dîmes  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  invoque  d'abord  ce 

principe  de  lumineuse  évidence  qu'  «  une  même  chose  ne  peut 

pas  être  raison  de  donner  et  de  recevoir;  pas  plus  qu'elle  ne 
peut  être  cause  daction  et  de  passion.  Toutefois,  ajoute  le 

saint  Docteur,  il  arrive  que  pour  des  raisons  diverses  et  par 

rapport  à  des  choses  diverses,  un  même  sujet  peut  donner  et 

recevoir,  être  principe  d'action  et  principe  de  passion.  Or,  aux 

clercs,  en  tant  qu'ils  sont  ministres  de  l'autel  semant  les  biens 
spirituels  parmi  le  peuple,  les  dîmes  sont  dues  de  la  part  des 

fidèles.  Il  s'ensuit  que  ces  clercs,  en  tant  qu'ils  sont  clercs, 

c'est-à-dire  en  tant  qu'ils  ont  des  possessions  ecclésiastiques, 

ne  sont  point  tenus  de  payer  les  dîmes.  Pour  d'autres  causes 
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cependant,  c'est-à-dire  en  tant  qu'ils  possèdent  en  leur  nom 
propre  ou  par  succession  de  leurs  parents,  ou  par  achat,  ou  de 

toute  autre  manière,  ils  sont  obligés  de  payer  les  dîmes  ». 

«  Et  par  là,  remarque  saint  Thomas,  la  première  objection  a 

sa  réponse.  Car  les  clercs,  au  sujet  des  champs  qu'ils  possèdent 

en  propre,  sont  tenus  de  payer  les  dîmes  à  l'église  paroissiale, 

comme  les  autres,  alors  mèrne  qu'ils  sont  clercs  de  cette  église; 

parce  que  autre  chose  est  d'avoir  un  bien  à  titre  personnel,  et 
autre  chose  de  l'avoir  à  titre  commun.  —  Les  terres  des  églises, 
au  contraire,  ne  sont  point  obligées  de  payer  les  dîmes,  quand 

bien  même  elles  soient  dans  les  limites  d'une  autre  paroisse  »  ; 

ces  terres  étant  des  biens  d'église  et  non  des  biens  personnels. 
Vad  secundum  déclare  que  «  les  religieux  qui  sont  clercs, 

s'ils  s'occupent  des  âmes,  dispensant  au  peuj)le  les  choses  spi- 
rituelles, ne  sont  point  tenus  de  donner  les  dîmes,  mais  peu- 

vent les  recevoir.  —  Pour  les  autres  religieux,  même  s'ils  sont 
clercs,  qui  ne  dispensent  point  au  peuple  les  choses  spiri- 

tuelles, la  raison  est  tout  autre.  Us  sont  tenus,  en  vertu  du 

droit  commun,  de  donner  les  dîmes.  Toutefois,  ils  ont  une 

certaine  immunité,  selon  diverses  concessions  à  eux  faites  par 

le  Saint-Siège  ». 

L'ad  terliam  fait  observer  que  «  dans  l'ancienne  loi,  les  pré- 
mices étaient  dues  aux  prêtres  ;  et  les  dîmes  aux  Lévites.  Et 

parce  que  les  Lévites  étaient  au-dessous  des  prêtres,  le  Seigneur 

ordonna  qu'eux-mêmes,  au  lieu  des  prémices,  paieraient  au 
Grand-Prêtre  la  dîme  de  la  dîme.  Aussi  bien,  maintenant, 

pour  la  même  raison,  les  clercs  sont  tenus  de  donner  la  dîme 

au  Souverain  Pontife,  s'il  juge  à  propos  de  l'exiger.  La  raison 

naturelle  dicte,  en  efl'et,  explique  saint  Thomas,  qu'à  celui 

qui  a  soin  de  l'état  général  de  la  multitude  il  soit  pourvu  de 

façon  à  ce  qu'il  puisse  exécuter  les  choses  qui  touchent  au  salut 
de  tous  :  ralio  naluralis  dictai  ut  illi  qui  habet  curam  de  communi 

muUitudinis  statu  provideatur  unde  possit  cxequi  ea  quœ  pertinent 

ad  comnxunam  salutem  ».  —  Nous  avons  voulu  reproduire,  dans 
la  teneur  de  son  texte  latin,  cette  déclaration  de  saint  Thomas, 

d'une  si  haute  portée.  Elle  nous  montre  ce  qu'impliquait 

d'essentiellement  anarchique  et  antirationnel,  la  campagne  de 
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dénigrement  ou  de  protestation  soulevée  contre  Rome  par  les 
mauvais  chrétiens  ou  les  mauvais  clercs  de  ces  nations  oii  le 

protestantisme  devait  ensuite  s'établir.  Gomme  aussi  elle  nous 

fait  voir  ce  qu'a  de  noble,  de  généreux,  et  de  souverainement 

sage  le  mouvement  spontané  de  ces  vrais  enfants  de  l'Eglise, 

qui  n'attendent  même  pas  que  le  Souverain  Pontife  demande 
ou  exige  le  juste  tribut  auquel  il  a  droit,  mais  qui  prennent 

les  devants  et  organisent,  pour  subvenir  à  ses  nombreux 

besoins,  dans  le  gouvernement  de  l'Église  universelle,  ce  qu'on 

a  appelé  d'un  si  beau  nom  :  le  Denier  de  Saint-Pierre. 

L'ad  quartiim  dit  que  «  les  dîmes  doivent  concourir  à  la 
subvention  des  pauvres  par  la  dispensation  des  clercs.  Et  voilà 

pourquoi  les  pauvres  n'ont  point  de  raison  de  recevoir  les 
dîmes,  mais,  au  contraire,  sont  tenus  de  les  donner  »  dans  la 

mesure  où  ils  le  peuvent.  —  Ce  dernier  mot  justifie  les  règles 

que  l'Église  peut  avoir  à  fixer,  selon  les  diverses  circonstances, 

pour  la  collecte  de  la  part  que  tout  fidèle  est  tenu  d'apporter 
à  ses  ministres  en  vue  de  leurs  besoins  et  de  ceux  de  leur  trou- 

peau. Même  les  pauvres  ne  sont  point  exempts  de  payer  cette 

dette  sacrée.  Elle  devra  nécessairement  être  proportionnée  à  la 

possibilité  de  leurs  ressources  ;  mais,  à  moins  d'absolue  impos- 
sibilité, ils  doivent,  eux  aussi,  en  acquittant  leur  part,  réaliser 

le  mot  de  l'Apôtre  saint  Paul,  qu'à  ceux  qui  communiquent  les 
biens  spirituels,  il  faut,  par  voie  de  reconnaissance,  donner,  en 

retour,  les  biens  temporels  qui  peuvent  leur  être  nécessaires  ou 

utiles,  surtout  en  vue  de  rendre  plus  fécond  leur  ministère. 

Tout  fidèle  de  l'Église  catholique  est  tenu,  en  justice  de  reli- 

gion, d'acquitter  la  rétribution  que  l'Église  jugera  bon  d'établir 

afin  d'aider  ses  ministres  dans  l'accomplissement  des  actes  de 

leur  ministère.  Aucune  dette  publique  n'est  aussi  sacrée  que 

celle-là.  Autant  les  biens  spirituels  l'emportent  sur  les  biens 

temporels,  autant  le  droit  qu'ils  créent  de  la  part  de  ceux  qui 

les  confèrent  l'emporte  sur  le  droit,  d'ailleurs  si  haut  et  si  légi- 

time, qu'ont  les  autorités  de  la  terre  à  l'endroit  de  leurs  sujets. 

Avec  cette  question  de  la  rétribution  due  aux  ministres  du 
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culte,  nous  achevons  la  considération  de  ce  qui  avait  trait  aux 

actes  extérieurs  de  la  vertu  de  religion  portant  sur  les  choses 

qui  sont  données  à  Dieu  oii  à  ses  ministres.  —  «  Nous  devons 
maintenant  traiter  du  vœu,  par  lequel  on  promet  à  Dieu  quelque 

chose  ».  C'est  l'objet  de  la  question  suivante. 



QUESTION    LXXXVIII 

DU  vœu 

Cette  question  comprend  douze  articles  : 

1°  Ce  qu'est  le  vœu. 
2°  Ce  qui  tombe  sous  le  vœu. 

3°  De  l'obligation  du  vœu. 

4°  De  l'utilité  qu'il  y  a  à  faire  le  vœu. 

5°  De  quelle  vertu  est-ce  l'acte. 
6°  S'il  est  plus  méritoire  de  faire  une  chose  en  raison  du  vœu, 

que  sans  vœu? 

7°  De  la  solennité  du  vœu. 
8°  Si  peuvent  faire  des  vœux,  ceux  qui  sont  soumis  à  la  puissance d'autrui  ? 

9°  Si  les  enfants  peuvent  s'obliger  par  vœu  à  l'entrée  en  religion? 
io°  Si  le  vœu  est  chose  qu'on  puisse  dispenser  ou  commuer? 
Il"  Si  dans    le    vœu   solennel  de   continence  il  peut  y  avoir  de 

dispense? 

12°  Si    est    requise,   pour    la  dispense  du  vœu,    l'autorité   d'un 
supérieur? 

De  ces  douze  articles,  les  neuf  premiers  traitent  de  l'acte  qui 
consiste  à  faire  un  vœu  ;  les  trois  autres,  de  la  dispense  du  vœu 

une  fois  fait.  —  Pour  ce  qui  est  de  l'acte  consistant  à  faire  un 

vœu,  saint  Thomas  considère  d'abord  ce  qui  a  trait  au  vœu 
lui-même  (art.  1,7);  puis,  ceux  qui  peuvent  le  faire  (art.  8,  9). 

—  Le  vœu  lui-même  est  considéré  :  dans  sa  nature  (art.  i,  5); 

dans  son  excellence  (art.  6)  ;  dans  sa  solennisation  (art.  7).  — 

Au  sujet  de  la  nature  du  vœu,  saint  Thomas  examine  successi- 

vement :  son  essence  ;  sa  matière  ;  sa  force  d'obligation  ;  son 

utilité;  la  vertu  qui  le  produit.  —  D'abord,  l'essence.  C'est 

l'objet  de  l'article  premier. 
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Article  Premier. 

Si  le  vœu  consiste  dans  le  seul  propos  de  la  volonté? 

Saint  Thomas  pose  ainsi  la  question,  en  raison  de  lénumé- 
ralion,  faite  par  plusieurs,  des  choses  qui  peuvent  se  trouver 

dans  l'acte  du  vœu.  On  parlait,  en  effet,  comme  nous  le  verrons 

en  lisant  l'article,  de  délibrratlon.  de  propos  de  la  volonté,  de 
promesses ,  de  prononciation  extérieure,  de  présence  de  témoins. 

Saint  Thomas  se  demande,  à  ce  sujet,  où  se  trouve,  parmi  ces 

éléments,  ainsi  gradués,  l'élément  constitutif  du  vq'u.  C'est  à 

cette  question  qu'il  va  répondre. 
Trois  ohjections  veulent  prouver  que  «  le  vœu  consiste  dans 

le  seul  propos  de  la  volonté  ».  —  La  première  arguë  de  ce  que 

«  le  vœu  est  défini,  par  certains  (Guillaume  d'Auxerre,  Somme 

d'or,  i)arlie  III.  Ir.  xxviii,  q.  i  ;  Albert-lc-grand,  W  des  Sen- 

tences, dist.  xxxviii,  art.  i)  :  la  conception  d'un  bon  propos,  rendue 

ferme  par  la  délibération  de  l'esprit,  par  la(juelle  f/uett/a'an  s'oblige 

envers  Dieu  à  fa'ire  ou  à  ne  pas  faire  quelque  chose.  Or,  la  con- 
ception du  bon  propos,  avec  tout  ce  qui  est  ajouté,  peut  consis- 

ter dans  le  seul  mouvement  de  la  volonté.  Donc  le  vœu  con- 

siste dans  le  seul  mouvement  de  la  vohjnté  ».  —  La  seconde 

objection  dit  que  «  le  nom  même  de  v(ru  semble  pris  de  la 

volonté  :  car  on  dit  de  c|uelqu'un  (juil  agit  selon  son  pro|)re 

vœu  quand  il  fait  quelque  chose  volontairement.  D'autre  part, 
le  propos  est  acte  de  la  volonté;  tandis  que  la  promesse  »,  où 

l'on  pourrait  vouloir  placer  l'élément  constitutif  du  va^u,  «  est 
un  acte  de  la  raison.  Donc  le  vœu  consiste  dans  le  seul  acte  de 

la  volonté  »,  (jnest  le  propos,  et  ne  requiert  point  l'acte  de  la 

raison  qu'est  la  promesse.  —  La  troisième  objection  en  appelle 
à  ce  que  «  le  Seigneur  dit,  en  saint  Luc,  ch.  ix  (v.  62)  :  Personne 

mettant  la  main  à  la  charrue  et  regardant  en  arrière  n'est  apte  au 

Royaume  de  Dieu.  Or,  l'homme,  par  cela  seul  qu'il  a  le  propos 

de  bien  faire,  met  la  main  à  la  charrue.  Donc,  s'il  regarde  en 

arrière,  se  désistant  de  son  bon  propos,  il  n'est  pas  apte  au 
XII.  —  La  ReUgion.  i3 
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Royaume  de  Dieu.  Il  s'ensuit  que  le  seul  bon  propos  oblige 

devant  Dieu,  même  sans  qu'aucune  promesse  soit  faite.  Et,  par 
suite,  il  semble  (jue  le  vœu  consiste  dans  le  seul  propos  de  la 
volonté  ». 

L'argument  sed  contra  oppose  qu'  «  il  est  dit  dans  ÏEcclésiasle, 
eh.  V  (v.  3)  :  Si  vous  ave:  fait  quelque  vœu  à  Dieu,  ne  tardez  pas 

à  l'accomplir  ;  car  la  promesse  infidèle  et  sotte  lui  déplaît.  Donc 
faire  un  vœu  est  promettre  ;  et  le  vœu  est  une  promesse  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  fait  observer  que  «  le  vœu 
implique  une  certaine  obligation  à  faire  ou  à  laisser  quelque 

chose.  Or,  Ihomme  s'oblige  à  quelque  chose  à  l'égard  de 

l'homme  par  le  moyen  de  la  promesse,  qui  est  un  acte  de  la 

raison,  à  laquelle  il  appartient  d'ordonner  »  ou  de  disposer. 

«  De  même,  en  efïet,  que  l'homme,  quand  il  prie  ou  qu'il  com- 
mande, ordonne  »  et  dispose  «  en  quelque  sorte  ce  qui  doit  être 

fait  pour  lui  par  les  autres;  de  même,  quand  il  promet,  il 

ordonne  »  et  règle  ou  dispose  «  ce  que  lui-même  doit  faire 

pour  un  autre.  Seulement,  la  promesse  qui  se  fait  de  l'homme 

à  l'homme,  ne  peut  se  faire  qu'à  laide  de  paroles  ou  de  tous 
autres  signes  extérieurs.  A  Dieu,  au  contraire,  la  promesse  peut 

être  faite  par  la  seule  pensée  intérieure  ;  car,  selon  qu'il  est  dit 
au  livre  I  des  Rois,  ch.  xvi  (v.  7),  les  hommes  voient  ce  qui  paraît, 

mats  Dieu  lit  dans  le  cœur.  Il  arrive  cependant  que  quelquefois 

sont  exprimées  des  paroles  extérieures  »,  même  dans  le  vœu  ou 

la  promesse  qu'on  fait  à  Dieu,  «  soit  pour  s'exciter  soi-même, 
comme  il  a  été  dit  plus  haut,  au  sujet  de  la  prière  (q.  83,  art  12), 

soit  pour  prendre  les  autres  à  témoin,  afin  qu'on  se  désiste  de 
la  violation  du  vœu,  non  pas  seulement  en  raison  de  la  crainte 

de  Dieu,  mais  aussi  par  respect  des  hommes.  D'autre  part,  la 

promesse  procède  du  propos  d'agir.  Et  le  propos  lui-même 
préexige  une  certaine  délibération,  étant  un  acte  de  la  volonté 

qui  délibère.  Il  suit  de  là  que  trois  choses  sont  nécessairement 

requises  pour  le  vœu  :  d'abord,  la  délibération  ;  secondement, 
le  propos  de  la  volonté  ;  troisièmement,  la  promesse,  en  laquelle 

s'achève  et  se  complète  la  raison  ou  l'essence  du  vœu.  On  ajoute 

quelquefois  deux  autres  choses,  à  titre  d'une  certaine  confir- 

mation du  vœu  :  et  c'est  la  prononciation  des  lèvres  ;  selon  cette 
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parole  du  psaume  (lxv,  v.  i3,  l^)  :  Je  m'acquitterai  envers  vous 
des  vœux  que  mes  lèvres  ont  prononcés  ;  et  aussi,  le  témoignage 
des  autres.  Aussi  bien,  le  Maître  »  des  Sentences,  «  dit,  au  livre  I\  , 

dist.  XXXVIII,  que  le  vœu  est  une  certaine  attestation  d'une  pro- 
messe spontanée,  qui  doit  être  faite  à  Dieu  des  choses  qui  sont  à 

Dieu;  et  toutefois  »,  dans  ce  texte,  «  on  peut  référer  l'attestation 

à  l'acte  intérieur  »  par  lequel  le  sujet  lui-même  atteste  à  Dieu, 

par  mode  de  promesse,  qu'il  fera  ou  ne  fera  pas  telle  chose.  — 
On  le  voit,  des  cinq  éléments  qui  peuvent  se  rencontrer  dans 

le  vœu,  et  qui  sont  la  délibération,  le  propos  de  la  volonté,  la 

promesse,  la  prononciation  extérieure,  la  présence  de  témoins, 

les  trois  premiers  seuls  font  partie  de  l'essence  du  vœu,  les  deux 

autres  n'étant  qu'une  sorte  de  confirmation  au  dehors  :  et 
parmi  les  trois  éléments  essentiels,  celui  qui  fixe  définitivement 

la  raison  du  vœu,  c'est  proprement  la  promesse.  En  telle  sorte 
que  le  vœu  peut  se  définir  et  ne  peut  se  définir  proprement  que 

par  ce  mot  :  une  promesse  faite  à  Dieu.  Il  va  sans  dire  que  le 

mot  promesse  se  prend  ici  dans  son  sens  le  plus  formel  et  selon 

qu'il  présuppose  comme  actes  distincts  et  absolument  requis 
la  délibération  et  le  propos  ferme  de  la  volonté.  Si  donc  on 

prenait  le  mot  promesse  dans  le  sens  très  large  ot  tout  à  fait 

impropre  de  simples  propos  de  la  volonté  ou  de  bonne  résolu- 

tion arrêtée  par  elle,  même  devant  Dieu,  —  comme  on  semble 

le  faire  parfois  —  mais  non  dans  le  sens  d'acte  propre  de  la  rai- 
son fixant  à  Dieu  ce  que  le  sujet  entend  faire  pour  lui  et  lui  donnant 

de  cela  sa  foi  ou  sa  parole  (parole  qui,  nous  l'avons  dit,  peut 

être  de  soi  tout  intérieure),  il  n'y  aurait  pas  à  parler  de  vœu. 

h'ad  primum  confirme  expressément  cette  remarque  essen- 

tielle. «  La  conception  du  bon  propos  n'est  point  fixée  en  vertu 

de  la  délibération  de  l'esprit,  si  ce  n'est  par  la  promesse  qui  suit 
la  délibération  o. 

L'ad  secundum  explique  que  «  la  volonté  meut  la  raison  à 
promettre  quelque  chose  de  ce  qui  est  soumis  à  la  volonté  du 

sujet.  Et  pour  autant  le  vœu  a  pris  son  nom  de  la  volonté  comme 

du  premier  principe  moteur  ». 

Lad  tertium  dit  que  u  celui  qui  met  la  main  à  la  charrue 

fait  déjà  (juelque  chose.  Mais  celui  qui  seulement  se  propose  » 
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de  faire  C[uelque  cliose  «  ne  fait  encore  rien.  Au  contraire, 

quand  il  promet  »,  d'une  promesse  vraie  et  qui  engage  sa 
foi,  sa  parole,  «  il  cçmmence  déjà  à  se  livrer  en  vue  de 

l'action,  bien  qu'il  n'accomplisse  pas  encore  ce  qu'il  promet  : 

comme  celui  qui  met  la  main  à  la  charrue,  s'il  ne  laboure  pas 
encore,  cependant  il  appose  la  main  pour  labourer  ». 

Le  vœu  est  essentiellement  un  acte  de  la  raison  fait  sous 

l'empire  ou  la  motion  de  la  volonté,  après  délibération,  et 

qui  consiste  à  donner  sa  parole  à  Dieu  qu'on  accomplira  ou  qu'on 

laissera  telle  ou  telle  chose  en  vue  de  Lui.  C'est,  au  sens  le  plus 
formel,  une  promesse  faite  à  Dieu.  —  Ce  vœu,  ainsi  compris, 

sur  quoi  portera-t-il>  Quel  en  sera  l'objet  ou  la  matière?  C'est 

ce  qu'il  nous  faut  maintenant  considérer.  Saint  Thomas  va 

nous  répondre  à  l'article  qui  suit,  l'un  de  ceux  qu'il  importera 
le  plus  de  bien  saisir  pour  avoir,  dans  sa  stricte  rigueur,  la 

notion  du  vœu,  telle  que  le  saint  Docteur  a  entendu  la  donner. 

Article  II. 

Si  le  vœu  doit  toujours  être  fait  du  meilleur  bien? 

Ce  que  saint  Thomas  entend  par  le  meilleur  bien,  il  nous  le 

dira  lui-même;  et  c'est  précisément  à  ne  point  se  méprendre 
sur  le  sens  de  ces  mots  que  devra  consister  notre  soin  principal 

en  lisant  cet  article.  —  Trois  objections  veulent  prouver  que 

«  le  vœu  ne  doit  point  toujours  être  fait  du  meilleur  bien  ». 

—  La  première  nous  donne,  dès  les  premiers  mots,  la  notion 
exacte  que  nous  cherchions  ;  et  ce  sont  ces  premiers  mots  de 

cette  première  objection  qui  devront  tout  commander  dans 

l'explication  de  la  matière  ou  de  l'objet  du  vœu.  «  On  appelle 
meilleur  bien,  ce  qui  est  de  surérogation  »,  déclare  expressé- 

ment le  texte,  qui,  sur  ce  point,  n'est  pas  une  objection  à 
réfuter,  mais  la  traduction  de  la  pensée  ici  la  plus  exacte. 

Or,  poursuit  l'objection,  le  vœu  ne  poite  point  seulement  sur 
les  choses  qui  sont  de  surérogation,  mais  aussi  sur  les  choses 
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qui  appartiennent  au  salut.  Car,  même  dans  le  baplcme,  les 

hommes  font  vœu  de  renoncer  à  Satan  et  à  ses  pompes,  et  de 

conserver  la  foi:  comme  le  dit  la  glose,  sur  ce  mot  du  psaume 

(lxxv,  V.  12)  :  Faites  des  vœux,  et  accomplissez-les,  au  Seigneur 
votre  Dieu.  Pareillement,  aussi,  Jacob  fit  vœu  que  le  Seigneur 

serait  son  Dieu;  comme  on  le  voit  dans  la  Genèse,  cli.  xxvni, 

(v.  21).  Or,  ceci  est  au  plus  haut  point  de  nécessité  de  salut. 

Donc  le  vœu  ne  se  fait  pas  seulement  du  meilleur  bien  ».  — 

La  seconde  objection  dit  que  «  Jeplilé  est  placé  dans  le  catalo- 
gue des  saints,  comme  on  le  voit  par  TEpître  aux  Hébreux, 

ch.  XI  (v.  32).  Or,  lui-même  immola  sa  fille  innocente,  en 

raison  d'un  vœu;  comme  on  le  lit  dans  le  livre  des  Juges, 

ch.  XI  (v.  39).  Puis  donc  que  la  mise  à  mort  d'un  innocent 

n'est  pas  le  meilleur  bien,  mais,  au  contraire,  est  chose  mau- 
vaise en  soi,  il  semble  que  le  vœu  peut  être  fait,  non  seulement 

du  meilleur  bien,  mais  aussi  de  choses  illicites  ».  —  La  troi- 

sième objection  déclare  que  «  les  choses  qui  tournent  au  détri- 

ment de  la  personne,  ou  qui  ne  sont  utiles  à  rien,  n'ont  point 

la  raison  de  meilleur  bien.  Or,  il  arrive  parfois  qu'on  fait  des 
vœux  au  sujet  de  veilles  immodérées  ou  de  jeûnes,  qui  tour- 

nent au  péril  de  la  personne.  Parfois  aussi  on  fait  des  vœux 

touchant  certaines  choses  indifférentes  et  qui  ne  sont  bonnes 

à  rien.  Donc  le  vœu  n'est  pas  toujours  du  meilleur  bien  ». 

L'argument  sed  contra  cite  le  mot  du  Deutéronome,  ch.  xxiii 
(v.  22),  où  «  il  est  dit  :  .SV  tu  ne  veux  pas  promettre,  tu  seras 

sans  péctié  ».  —  Donc  l'objet  de  la  promesse  ou  du  vœu  est 
une  chose  qui,  en  dehors  du  vœu,  demeure  libre.  l*ar  consé- 

quent, elle  n'est  point  chose  ap{)artenant  de  soi  au  salut,  mais 
de  surérogalion  et  qui  constitue  un  meilleur  bien,  dépassant  le 

bien  ordinaire  auquel  on  est  tenu. 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  s'appuie  sur  la  conclu- 

sion de  l'article  précédent,  qu'il  résume  en  la  formule  que 
nous  en  avions  nous-même  dégagée.  «  Le  vœu,  comme  il  a  été 

dit,  est  une  promesse  faite  à  Dieu.  Or,  la  promesse  a  pour 

objet  une  chose  que  (jneUiunn  fait  volontairement  en  faveur 

d'un  autre.  Et,  en  etlet,  ce  ne  serait  pas  une  promesse,  mais 
une  menace,  si  quelqu'un  se  donnait  comme  devant  faire  une 
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chose  contre  quelque  autre.  Pareillement,  la  promesse  serait 

vaine,  si  quelqu'un  promettait  à  un  autre  ce  que  cet  autre 

n'aurait  point  pour  agréable.  Il  suit  de  là  que  tout  péché  étant 

contraire  à  Dieu  ;  et  rien  n'étant  agréable  à  Dieu  qu'autant  que 
c'est  un  acte  de  vertu  ;  le  vœu  ne  doit  être  fait  d'aucune  chose 

illicite,  ni  non  plus  de  quelque  chose  d'indifférent,  mais  seu- 
lement de  quelque  acte  de  vertu.  —  Mais,  parce  que  le  vœu 

implique  une  promesse  volontaire,  et  que  la  nécessité  exclut 

le  libre  vouloir,  ce  au  sujet  de  quoi  il  est  absolument  néces- 

saire que  cela  soit  ou  ne  soit  pas  ne  tombe  en  aucune  manière 

sous  le  vœu  :  il  serait  fou,  en  effet,  que  quelqu'un  fît  le  vœu 
de  mourir  un  jour,  ou  de  ne  point  voler  »  :  car  tout  homme 

doit  mourir  nécessairement  un  jour;  et  nul  ne  peut  de  lui- 

même  ou  par  l'usage  de  son  seul  organisme  s'élever  dans  les 

airs  en  volant.  —  «  Quant  à  ce  qui  n'est  point  nécessaire  d'une 
nécessité  absolue,  mais  qui  est  nécessaire  de  \a.  nécessité  de  la 

fin,  en  ce  sens,  par  exemple,  que  sans  cela  le  salut  est  impos- 

sible, le  vœu  tombe  là-dessus  en  tant  que  cela  se  fait  volontai- 

rement, mais  non  en  tant  que  c'est  chose  nécessaire  ou 

d'obligation  »  ;  par  où  l'on  voit  que  cest  dans  un  sens  diminué 

qu'on  parlera  de  vœu  à  ce  sujet.  —  «  Ce  qui,  au  contraire,  ne 
tombe  ni  sous  la  nécessité  absolue,  ni  sous  la  nécessité  de  la 

fin  »,  mais  qui  peut  être  fait  ou  ne  pas  être  fait  sans  que  la 

responsabilité  du  sujet  soit  engagée  en  rien,  en  ce  sens  que  si 

on  le  fait  ce  sera  mieux,  mais  que  si  on  ne  le  fait  pas  ce  ne 

sera  point  mal,  «  cela  est  tout  à  fait  volontaire.  Aussi  bien, 

c'est  cela  qui  au  sens  tout  à  fait  propre  tombe  sous  le  vœu. 

D'autre  part,  ceci  est  appelé  un  plus  grand  bien,  par  rapport 
au  bien,  qui,  communément,  est  de  nécessité  de  salut.  Et,  par 

conséquent,  à  proprement  parler,  le  vœu  est  dit  être  d'un  bien 

meilleur  ».  —  On  le  voit,  il  s'agit  nettement  de  ce  qui  dépasse 

l'ordre  des  préceptes  et  appartient  à  l'ordre  des  conseils.  Voilà 
ce  qui,  pour  saint  Thomas,  est  proprement  ou  par  excellence 

la  matière  du  vœu.  Ce  n'est  que  dans  un  sens  diminué  qu'on 

fait  vœu  d'accomplir  ce  à  quoi  l'on  est  tenu  déjà  en  vertu 

d'un  précepte  engageant  la  conscience.  L'engagement  du  vœu, 
en  son  sens  parfait  et  strict,   ne  porte  que  sur  ce  qui  est  de 
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surérogation.  sur  ce  qu'on  pourrait  ne  pas  faire,  sans  que  la 

conscience  fût  engagée  en  rien,  sur  ce  qu'on  n'est  point  tenu 

de  faire  de  par  ailleurs,  mais  qu'on  choisit  déterminément,  et 

de  son  plein  gré,  à  l'effet  de  se  lier  à  quelque  chose  de  nou- 

veau, à  quelque  chose  de  plus  que  ce  qu'on  devait  faire  aupa- 

ravant et  qu'on  n'aurait  jamais  été  obligé  de  faire  sans  la 

promesse  ou  le  vœu  qu'on  en  fait. 

Ce  point  de  doctrine,  si  important,  qui  se  dégage  d'une 

façon  très  nette  de  l'article  que  nous  venons  de  lire,  est  mis  en 

une  lumière  encore  plus  vive,  si  possible,  dans  l'article  corres- 
pondant du  Commentaire  des  Sentences,  livre  IV.  dist.  38, 

q.  I,  art.  i.  7''  ?.  Saint  Thomas  \  enseigne  que  <■  le  vœu  ne 
peut  être  que  de  quelque  bien  se  référant  en  quelque  manière 

au  culte  de  Dieu;  d'où  il  suit  que  tout  mal  s'oppose  au  vœu, 

du  côté  de  Celui  envers  qui  se  fait  l'obligation.  Mais,  du  côté 

du  sujet  d'où  procède  cette  obligation,  c'est-à-dire  de  la 

volonté,  toute  nécessité  s'oppose  en  quelque  manière  au  vœu. 

Or,  il  y  a  une  double  nécessité.  L'une,  absolue.  Et  cette  néces- 

sité exclut  totalement  le  vœu;  comme  si  quelqu'un  faisait  vœu 

de  ne  pas  mourir,  ou  d'accomplir  ce  qui  n'est  absolument  pas 

en  son  pouvoir  :  il  n'y  aurait  là  aucun  vœu.  L'autre  nécessité 
est  conditionnelle  et  suppose  la  fin.  De  cette  sorte,  il  est  néces- 

saire pour  nous  de  faire  les  choses  sans  lesquelles  nous  ne 

pouvons  pas  obtenir  le  salut;  comme  sont  les  préceptes, 

auxquels  nous  sommes  tenus  de  par  ailleurs.  Cette  nécessité 

n'exclut  pas  totalement  le  v(vu.  A  prendre,  en  effet,  le  vœu 
dans  un  sens  large,  il  se  trouve  être  quelquefois  des  choses  qui 

tombent  sous  cette  nécessité.  Mais  elle  exclut  le  vœu  propre- 

ment dit.  Et  voilà  pourquoi,  si  l'on  jorend  le  vœu  selon  sa 
raison  propre,  il  est  proprement  de  ces  biens,  aux(iuels  tous 

ne  sont  point  tenus,  (jui  son!  tlo  surérogation:  et  que,  pour 

cela,  on  appelle  de  meilleurs  biens,  parce  (|u'ils  s'ajoutent  à 

ces  biens  sans  lesquels  il  n'y  a  point  de  salut.  C  est  pour  cela 
que  le  vœu,  pris  dans  son  sens  propre,  est  dit  être  du  meilleur 
bien  ». 

Nous  venons  de  l'entendre  :  |)our  saint  Thomas,  le  vœu  qui 

porterait  seulement  sur  des  choses  appartenant  déjà  à  l'ordre 
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des  préceptes  et  par  elles-mêmes  nécessaires  au  salut,  ne  serait 
pas  un  vœu  au  sens  propre  et  strict  de  ce  mot;  on  ne  pourrait 

l'appeler  de  ce  nom  que  dans  un  sens  large.  Il  va  nous  expli- 

quer lui-même  ce  qu'il  entend  par  cette  distinction  et  la  réelle 

portée  qu'il  faut  lui  donner.  C'est  à  propos  du  vœu  de  Jacob 

dont  il  était  aussi  question,  ici,  dans  l'objection  première  de  la 

Somme  Ihéolorjiqae ,   et  qu'il   s'objectait   pareillement   dans  la 

première  objection  de  l'article  des  Sentences.  Voici  la  réponse 
de  saint  Thomas  dans  les  Sentences  :  «  Cette  promesse  de  Jacob 

fut  plutôt  une  certaine  reconnaissance  dune  obligation  »  exis- 

tant déjà,  «  que  la  cause  d'une  obligation  »  nouvelle  et  créée 
par  elle.  «  Aussi  bien  ne  peut-elle  pas  être  appelée  proprement 

un  vœu,  mais  dans  un  sens  large  ».  —  Voilà  donc  ce  qu'est 
pour  saint  Thomas  le  vœu  au  sens  propre  et  le  vœu  au  sens 

large.  Le  vœu  au  sens  propre  est  celui  qui  crée  une  obligation 

nouvelle,   qui   n'existait  en  rien  auparavant;  le  vœu  au  sens 

large  n'est  qu'une  sorte  de  reconnaissance  de  l'obligation  qui 
existait  déjà  :  une  loi  existait  déjà  qui  créait  cette  obligation 

pour  tous  :  elle  reste  ce  qu'elle  était;  seulement  la  volonté  du 

sujet  en  prend  spécialement  conscience  et  s'y  résout  ou  s'y 
attache  par  une  sorte  de  détermination  personnelle  dans  un 

mouvement  de  ferveur  à  l'égard  de  Dieu,  lui  promettant  d'être 
personnellement  fidèle  à  cette  obligation  imposée  à  tous  par 

sa  loi  divine.  «  C'est  »  dans  ce  sens-là,  ou  «  de  cette  manière, 
que  tombe  sous  le  vœu  des  baptisés  de  renoncer  aux  pompes 

de  Satan  et  de  garder   la  foi  du  Christ,  pour  autant  que  ces 

choses  se  font  volontairement,  bien  qu'elles  soient  de  nécessité 
de  salut  »,  comme  le  dit  expressément  saint  Thomas  ici  dans 

Vad  piùmam  de  la  Somme  lliéolofjique.  Et  il  assimile  ce  cas  à 

celui   du  vœu  de  Jacob.  «  Toutefois,  ajoute-t-il,  on  pourrait 

entendre  aussi   que  Jacob  fit  vœu   d'avoir   le  Seigneur  pour 
Dieu  par  un  culte  spécial,  auquel  il  nétait  pas  tenu;  comme 

par    l'oblation  des  dîmes  et  autres  choses  de  ce  genre,    qui 
sont  ajoutées  au  même  endroit  »  {Genèse,  ch.  wvni,  v.  22);  et, 

à  ce  titre,  ou  de  ce  chef,  «  il  était  d'un  meilleur  bien  »,  selon 

l'expression     du    Commentaire    des    Sentences  ;     ce     qui    le 
ramenait  à  un  vœu  proprement  dit. 



QLESTION    LXXXMIl.          DL     VCEC.  201 

On  voit  toute  la  portée  de  ces  explications  de  saint  Thomas. 

Et,  par  exemple,  s'il  sagit  de  ce  qu'on  appelle  les  vœux  ou 
les  promesses  du  baptême,  il  n  y  a  pas  à  les  considérer  comme 

un  acte  spécial  de  la  vertu  de  religion,  au  sens  où  nous  par- 
lons ici  du  vœu;  mais  simplement  comme  une  reconnaissance 

solennelle,  devant  Dieu  et  devant  l'Église,  des  obligations  que 

l'on  contracte  en  recevant  le  baptême  et  auxquelles  on  s'engage 

de  demeurer  toujours  fidèle.  Si  l'on  y  manque,  on  ne  com- 
mettra pas  un  péché  spécial,  en  raison  de  cet  engagement, 

distinct  du  péché  que  constituera  le  manquement  lui-même  à 
telle  ou  telle  des  obligations  contractées  par  la  réception  même 

du  sacrement  de  baptême.  Voici  comment  s'explique 
saint  Thomas  dans  le  Commentaiie  des  Sentences,  \\\ .  l\, 

dist.  38,  q.  i.  art.  2,  7''  J,  ad  3""'  :  «  La  transgression  du  vœu 
commun  ne  fait  pas  un  péché  spécial:  mais  elle  ajoute  au 

péché  une  diflormité  spéciale  :  celui  qui  est  baptisé,  en  eflet, 

pèche  davantage,  dans  le  même  genre  de  péché,  que  celui  qui 

n'est  pas  baptisé;  comme  on  le  voit  par  ces  mois  de  l'Épîlre 

aux  Iléhreux,  ch.  x  (v.  29)  :  De  quel  chùt'unenl  plus  sévère 
pense:-vous  que  sera  Jugé  digne  celui  qui  aura  foulé  aux  pieds  le 

Fils  de  Dieu  et  profané  le  sang  du  Testament.  Et  c'est  pourquoi, 

ajoute  le  saint  Docteur,  répondant  à  l'objection,  un  tel  vdu 

n'est  point  vain,  puisqu'il  ajoute  une  certaine  obligation, 
comme  la  loi  écrite  ajoute  une  certaine  obligation  au-dessus  de 
la  loi  de  nature,  .\insi  donc,  il  ne  fait  pas  un  nuire  péché, 

mais  il  ajoute  une  nouvelle  difformité  »,  nous  dirions  une 

circonstance  aggravante  :  celle  qui  consiste  à  transgresseï"  une 
obligation  qui  non  seulement  nous  liait  au  même  litre  (jue 

tout  être  humain,  mais  qui  nous  liait  au.><si  en  raison  de  la 

circonstance  spéciale  qui  nous  l'avait  fail  reconnaître  sponta- 
nément devant  Dieu  alois  que  nous  aNions  promis  obéissance 

ou  fidélité. 

Au  corps  de  la  qua'stiuncula  des  Senle/ices,  dont  nous  ^enons 

de  reproduire  lad  3'"",  saint  Thomas  disait,  parlant  de  la  divi- 
sion du  vœu  en  vani  commun  ou  général  et  en  vœu  singulier 

ou  spécial  :  «  Celte  division  est  la  division  de  l'analogue,  qui 

se  dit  de  ses  parties  selon  l'acception  graduée,  où  se  trouve 'un 
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premier  et  un  second  :  comme  l'être  se  dii  d'abord  de  la  subs- 

tance et  cnsuile  de  l'accident.  C'est  qu'en  elTct,  le  vœu  étant 
une  obligation  duc  à  la  volonté,  et  la  nécessité  excluant  le 

volontaire,  le  vœu  qui  n'a  rien  de  la  nécessité  est  dit  tel  en 

premier,  comme  ayant  d'une  façon  complète  la  raison  de 

vœu  :  c'est  le  vœu  singulier  »,  ou  spécial,  «  qui  porte  sur  ce  à 
quoi  nous  ne  sommes  pas  tenus.  Le  vœu,  au  contraire,  qui  a 

quelque  chose  de  la  nécessité,  a  d'une  façon  incomplète  la 

raison  de  vœu  ;  et  c'est  pourquoi  il  est  dit  tel  en  second  :  c'est 
le  vœu  commun  »  ou  général,  «  qui  porte  sur  les  choses 

auxquelles  tous  sont  tenus  et  qui  sont  nécessaires  d'une  néces- 

sité conditionnelle,  non  d'une  nécessité  absolue  ». 
Tel  était,  pour  saint  Thomas,  le  vœu  que  constituent  les 

promesses  du  baptême  ;  tel  aussi,  nous  l'avons  vu,  tout  autre 
vœu,  comme  par  exemple  le  vœu  de  Jacob,  qui  porterait  seu- 

lement sur  un  point  quelconque  appartenant  à  l'ordre  des 
préceptes.  Tous  ces  vœux  ne  sont  que  des  vœux  au  sens  large 

ou  diminué  :  ils  n'ont  qu'imparfaitement  la  raison  de  vœu.  Ce 
ne  sont  que  des  vœux  improprement  dits,  et  plutôt  des  sortes 

de  reconnaissances  d'obligations  déjà  existantes,  que  des 

causes  d'obligations,  suivant  l'expression  même  de  saint  Tho- 
mas dans  le  Commentaire  des  Sentences.  Le  vœu  proprement 

dit  n'existe  que  s'il  porte  sur  une  matière  libre,  qui  déborde  la 
matière  déjà  fixée  par  les  préceptes. 

Il  faut  remarquer  toutefois  qu'il  est  des  vœux  qui  portent 
ainsi  sur  une  matière  libre,  débordant  la  matière  fixée  par  les 

préceptes,  mais  qui,  par  voie  de  conséquence,  impliquent  cette 
matière.  Tels  sont  les  vœux  à  caractère  universel  dans  Cordre  de 

telle  ou  telle  matière  déterminée.  Celui,  par  exemple,  qui  fait  le 

vœu  proprement  dit  de  continence,  pour  un  temps  ou  pour 

toujours,  s'engage,  en  vertu  de  son  \œu,  non  pas  seulement  à 
ne  pas  désirer  ou  se  permettre,  en  quelque  manière  que  ce  soit, 

ou  seul  ou  avec  d'autres,  les  jouissances  attachées  à  l'usage  des 

sens    dans    l'acte    du    mariage,    taid  qu'il  n'est  pas  marié  ou 4 

contrairement  à  l'ordre  du  mariage,  chose  qui  est  déjà  de 

nécessité  de  précepte  et  s'impose  à  tous  sans  distinction,  mais, 
de  plus,   et  ceci  déborde   la  matière  fixée  i)ar   le  précepte,   à 
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renoncer  à  ces  jouisssances,  même  en  tant  quelles  pourraient 

lui  devenir  permises  dans  l'état  de  mariage.  C'est  ce  dernier 

caractère,  qui  donne  à  son  vœu  d'être  un  vœu  proprement  dit, 
ou  un  vœu  au  sens  strict  et  parfait  :  car  ceci  est  matière  de 

conseil,  non  de  précepte:  et  c'est  là  le  bien  meilleur,  qui  consti- 
tue proprement  la  matière  du  vœu.  Mais  comme  ce  plus  impli- 
que nécessairement  le  moins,  il  est  manifeste  que  le  vœu  ne 

peut  être  observé  qu'en  maintenant  ce  moins.  D'où  il  suit  qu'on 
ne  peut  pécher  ici  contre  le  précepte,  sans  pécher  nécessairement 

contre  le  vœu.  Et  voilà  pourquoi  saint  Thomas  nous  dira  plus 

tard  (q.  186,  art.  10),  que  «  le  religieux  qui  commet  un  acte  de 

fornication,  ou  un  acte  de  vol,  pèche  contre  son  vœu  de 

continence  ou  contre  son  vœu  de  pauvreté,  et  non  pas  seule- 
ment contre  le  précepte  de  la  loi  divine  ». 

h'ad  secundum  répond  à  la  difficulté  présentée  par  l'objec- 

tion au  sujet  du  va'u  de  Jephté.  Saint  Thomas  dit  qu"  «  il  est 
des  choses  qui  en  tout  événement  sont  bonnes;  tels  les  actes 

des  vertus;  et  ces  choses-là  peuvent  d'une  manière  absolue 
tomber  sous  le  vœu.  —  D'autres  choses  sont  mauvaises  en 
tout  événement;  tels  les  actes  qui,  en  eux-mêmes,  ont  raison 

de  péchés.  Ces  choses-là  ne  peuvent  en  aucune  manière  tom- 

ber sous  le  vœu.  —  Enfin,  il  est  des  choses,  qui.  en  elles- 
mêmes,  sont  bonnes  :  et,  de  ce  chef,  elles  peuvent  tomber  sous 

le  vœu;  mais  elles  peuvent  mal  tourner  :  et,  en  cela,  elles 

ne  doivent  pas  être  observées.  C'est  ce  qui  arriva  dans  le  \œu 
de  Jephté,  lequel,  comme  il  est  dit  au  livre  des  Juges,  ch.  \i 

(v.  3o,  3i),y//  un  vœu  fin  Seigneur,  en  (liscmt  :  Si  vous  livre: 

entre  mes  mains  les  fils  dWnunon,  gui  gue  ce  soit,  gui,  sorttmt  Ir 

premier  des  portes  de  ma  maison,  viendra  à  ma  rencontre,  gtuuid 

je  retournerai  en  paix.  Je  l'offrirai  en  holocauste  au  Seigneur. 

Ceci,  en  elïet,  pouvait  mal  tourner,  s'il  venait  à  sa  rencontre 
un  être  vivant  inapte  au  sacrifice,  comme  un  âne  ou  un  être 

humain;  ce  qui  arriva.  Aussi  bien,  selon  (jue  s'exprime 
saint  Jérôme  (ou  plutôt  Pierre  fJomestor,  dans  Vllisfoire  scolas- 

tigue,  histoire  des  Juges,  ch.  xn),  en  Jais<mt  son  vœu,  il  commit 

une  action  folle,  ne  distinguant  point;  et  en  C accomplissant,  il 

commit  un  acte  impie.  Toutefois,  il  est  dit  auparavant,  dans  le 
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livre  des  Juges  (eh.  xi,  v.  29),  que  VEsprit  du  Seigneur  fut  avec 

Jcphté ;  parce  que  la  foi  el  la  dévotion  qui  le  murent  à  faire 

son  vœu  furent  de  l'Esprit-Saint.  C'est  pour  cela  qu'il  est  mis 
dans  le  catalogue  des  saints.  Et,  aussi,  en  raison  de  la  victoire 

qu'il  obtint.  Et  parce  qu'il  est  probable  qu'il  fil  pénitence  de 

l'acte  impie  accompli  par  lui;  lecjuel  d'ailleurs  figurait  un 
bien  »  ;  c'est-à-dire  l'immolation  future  du  Christ. 

\Jad  tei'tium  formule  un  enseignement  du  plus  haut  inté- 

rêt dans  l'ordre  de  la  jiralique.  Il  déclare  que  «  la  macération 

de  son  propre  corps,  telle  qu'elle  se  fait  par  les  veilles  et  les 

jeûnes,  n'est  agréable  à  Dieu  qu'autant  qu'elle  est  une  œuvre 
de  vertu,  ce  qui  a  lieu  quand  elle  se  fait  avec  discrétion,  en  ce 

sens  qu'on  refrène  la  concupiscence,  sans  pourtant  trop  char- 
ger la  nature.  Et,  dans  ces  limites,  ces  choses-là  peuvent  tom- 

ber sous  le  vœu.  Aussi  bien,  l'Apôlre  w  saint  Paul,  «  dans 

l'épître  aux  Romains,  ch.  xn  (v.  1),  après  avoir  dit  :  Offrez  vos 
corps  à  Dieu  comme  une  hostie  vivante,  sainte,  agréable  à  Dieu, 

ajoute  :  que  votre  Iiommage  soit  raisonnable.  —  Mais,  parce 

que  dans  les  choses  qui  le  regardent  lui-même,  l'homme  se 

trompe  facilement  quand  il  juge,  il  est  plus  à  propos  qu'on 

s'en  remette  au  jugement  d'un  supérieur  pour  ce  qui  est 
d'observer  ces  sortes  de  vœux  ou  de  les  laisser.  En  telle  sorte 

cependant  que  si  de  l'observation  d'un  tel  vœu  le  sujet  éprou- 

vait un  dommage  grave  et  manifeste,  et  qu'il  n'eût  point  la 
faculté  de  recourir  à  un  supérieur,  il  ne  devrait  point  observer 

ce  vœu.  —  Quant  aux  vœux  qui  ont  pour  objet  des  choses 

vaines  el  inutiles,  on  doit  plutôt  s'en  moquer,  bien  loin  de  les 
observer  )).  —  Dans  son  Commentaire  sur  les  Sentences,  à 

Vad  3"'"  de  l'article  précité,  saint  Thomas  signalait  un  de  ces 
vœux  inutiles  et  vains,  ou  même  pernicieux,  en  raison  de  la 

superstition  qui  s'y  mêle.  «  C'est  ainsi,  disait-il,  que  des  femmes 

ont  coutume  de  vouer  qu'en  tel  ou  tel  jour  elles  ne  déferont 
point  les  cheveux  de  leur  tête  ».  Et  il  répondait  :  «  De  tels 

vœux  sont  des  sortilèges  plutôt  que  des  vœux.  Ils  sont  les 

restes  dune  certaine  idolâtrie,  en  vertu  de  laquelle  on  obser- 

vait les  jours  el  les  mois.  Aussi  bien  ne  doit-on  pas  les  tenir 
pour  des  vœux  ;  et  ceux  qui  les  font  pèchent.    » 
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Parce  qu'il  est  une  promesse  faite  à  Dieu,  qu'une  promesse 

est  un  engagement  que  l'on  contracte,  qu'on  ne  peut  s'engager, 

au  sens  strict  de  ce  mot,  qu'en  choses  où  l'on  est  libre  d'agir 

selon  qu'il  platt,  et  qu'à  l'égard  de  Dieu  on  ne  saurait  contrac- 

ter d'engagement  que  pour  des  choses  bonnes,  il  s'ensuit  que 
le  vœu,  pris  dans  son  sens  propre  et  strict,  doit  toujours  porter 

sur  un  bien  non  imposé  déjà,  c'est-à-dire  sur  un  bien  (jui 
dépasse  le  bien  ordinaire  exigé  de  tous,  et  que,  pour  cette 

raison,  on  appelle  du  nom  de  meilleur  bien.  —  Mais  (|uelle 

sera  la  nature  de  cet  engagement?  l'audra-t-il  dire  (|u'il  crée 
une  obligation,  en  telle  sorte  ((ue  si  on  y  manque,  on  sera 

coupable  de  faute,  et  même  de  i'autc  grave  devant  Dieu?  C'est 

ce  que  nous  devons  maintenant  examiner;  et  tel  est  l'objet  de 

l'article  qui  suit  aiticle,  ici  encore,  d'une  importance 

extrême,  et  dont  |)eut-ètre  on  n'a  point  partout  mainteiui 

comme  il  l'aurait  fallu  la  haute  et  sainte  rigueur  de  doctrine. 
Nous  allons  le  lire  a\ec  un  redoubleiiuMit  d'attention. 

Article  III. 

Si  tout  vœu  oblige  à  son  observation? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  tout  vœu  n'oblige 
point  à  son  observation  ».  —  La  première  dit  que  «  riiomme 

a  davantage  besoin  des  choses  faites  par  les  autres,  que  Dieu, 

qui  n'a  pas  besoin  de  nos  biens  (ps.  xv.  v.  2).  Or,  une  simple 

promesse  faite  à  l'homme  n'oblige  point  à  son  observation, 

selon  l'institution  de  la  loi  humaine  (Dig.  L,  xii.  De  poUicila- 
tione)  :  chose  qui  semble  avoir  été  établie  en  raison  de  la 

mutabilité  de  la  volonté  humaine.  Donc,  la  simple  promesse 

faite  à  Dieu  et  qu'on  appelle  du  nom  de  vœu,  obligera  bien 
moins  encore  à  son  observation  ».  —  ha  seconde  objection 

déclare  que  «  nul  n'est  tenu  à  rinq)()ssiblc.  (jr,  il  arri\e  parfois 

(jue  ce  que  l'on  a  voué  devient  impossible  :  soit  parce  que 

cela  dépend  d'une  volonté  étiangère,  comme  si  quelqu'un  a 
voué  d'entrer  dans  un  monastère  dont  les  moines  ne  veulent 



2oG  SOMME    THÉOLOGIQUE. 

point  le  recevoir;  soit  pour  quelque  manque  survenu  depuis, 

comme  si  une  femme  a  voué  la  virginité  et  qu'ensuite  elle 

soufl're  violence,  ou  si  un  homme  a  voué  de  donner  un  argent 

qu'il  perd  dans  la  suite.  Donc  le  vœu  n'est  pas  toujours  obliga- 
toire ».  —  La  Iroisièmc  objection  fait  remarquer  que  «  ce 

qu'on  est  obligé  de  payer  »  sans  détermination  de  temps 

«  doit  être  acquillé  tout  de  suite.  Or,  l'homme  n'est  point  tenu 

d'acquitter  tout  de  suite  ce  qu'il  a  voué,  surtout  s'il  l'a  voué 

sous  une  condition  à  venir.  Donc  le  vœu  n'est  pas  toujours 
obligatoire  ». 

L'argument  sed  contra  oppose  qu'  «  il  est  dit,  dans  VEcclr- 
siaste,  ch.  v  (v.  3,  /|)  :  Toal  ce  que  ta  as  voué,  acquitte-le.  Il  est 
beaucoup  mieux  de  ne  point  faire  de  vœu  que  de  ne  point  tenir  sa 

promesse  qucmd  on  a  fait  un  vœu  » . 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  porte  tout  de  suite  la 

question  sur  son  vrai  terrain,  et  nous  montre  qu'il  s'agit  ici 

d'une  question  essentielle  de  fidélité.  «  Il  appartient,  déclare- 

t-il,  à  la  fidélité  de  l'homme,  qu'il  acquitte  ce  qu'il  a  promis; 

aussi  bien  »,  ajoute-t-il  en  s'autorisant  d'une  interprétation 
ingénieuse  de  saint  Augustin  {Du  n\ensonge,  ch.  xx),  «  la  foi  ou 

la  fidélité  est  ainsi  appelée  parce  qu'on  fcdt  ce  que  l'on  a  dit  — 

fides  dicitur  ex  hoc  quod  fiunt  dicta.  D'autre  part,  c'est  surtout 

à  Dieu  que  l'homme  doit  la  fidélité  :  soit  en  raison  de  son 

souverain  domaine;  soit  aussi  en  raison  du  bienfait  qu'il  en  a 

reçu.  Et  voilà  pourquoi  c'est  au  plus  haut  point  que  l'homme 

est  obligé  d'accomplir  les  vœux  faits  à  Dieu  :  ceci,  en  effet, 

appartient  à  la  fidélité  que  l'homme  doit  à  Dieu  ;  et  l'infraction 

au  vœu  est  une  espèce  d'infidélité.  Aussi  bien  Salomon  assi- 
gne la  raison  pour  laquelle  les  vœux  doivent  être  acquittés, 

parce  que,  dit-il,  la  promesse  infidèle  déplaît  à  Dieu  »  {Ecclésiaste , 

ch.  v,  V.  3).  —  La  doctrine  de  cet  article  est  donnée  par  le 
saint  Docteur  en  termes  encore  plus  expressifs,  si  possible, 

dans  l'article  correspondant  du  Commentaire  des  Sentences, 

liv,  lY,  dist.  38,  q.  i,  art.  3,  ç'"  7.  «  Le  vœu,  enseigne 
saint  Thomas,  est  un  certain  contrat  de  promesse  entre  Dieu 

et  l'homme  —  quidam  promissionis  contractas  inter  Deum  et 
hominem.  Puis  donc  que  tout  contrat  de  bonne  foi  passé  entre 
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les  hommes  oblige  nécessairement  à  son  observation,  c'est 

avec  beaucoup  plus  de  force  qu'obligera  le  vœu,  par  lequel 

l'homme  promet  à  Dieu  quelque  chose.  11  suit  de  là  que  celui 
qui  omet  un  vœu,  fait  comme  il  convient,  pèche  mortellement; 

parce  qu'il  brise  la  foi  ou  le  pacte  qu'il  avait  conclu  avec 
Dieu  :  el  ideo  qui  votum  rile  facliim  piwlermUtit  morlaliler 

peccal:  quia  fuie  m  quam  cuin  Deo  iniil  fntngif  ».  —  Retenons 
cette  déclaration  si  nette,  si  formelle  de  notre  saint  Docteur, 

appuyée  d'une  raison  si  sainte  et  si  décisive.  Elle  devra  domi- 

ner toutes  nos  conclusions  relatives  à  l'obligation  du  vœu. 

Vad  primum  va  préciser  encore  la  nature  de  l'obligation  dont 

il  s'agit.  «  C'est  l'honnêteté  elle-même  qui  fait  que  l'homme 

est  lié  envers  l'homme  par  n'importe  quelle  promesse  »  bonne; 
«  et  cette  obligation  est  de  droit  naturel.  Mais,  ajoute  saint 

Thomas,  pour  que  l'homme  soit  encore  lié,  d'une  obligation 
civile,  en  vertu  de  sa  promesse,  certaines  autres  choses  sont 

requi-ses  ».  Il  se  pourra  donc  qu'on  ne  puisse  pas  exiger,  au 

nom  de  la  loi  et  devant  les  tribunaux,  l'accomplissement 

d'une  promesse  faite  par  nous.  Mais,  au  point  de  vue  de 

l'honnêteté  et  de  la  loi  naturelle,  toute  parole  donnée  doit  être 

sacrée;  et  si  l'on  >  mancpic,  hors  la  seule  raison  d'impossibi- 

lité, on  ne  mérite  plus  le  nom  d'homme.  Cela  est  vrai  de  toute 
promesse,  même  ([uand  elle  est  faite  à  un  autre  homme.  Que 

sera-ce  de  la  promesse  faite  à  Dieul'  Et,  sans  doute,  «  il  est 

vrai  que  Dieu  n'a  pas  besoin  de  nos  biens  »,  comme  le  notait 

l'objection;  mais  ce  n'est  point  pour  ce  que  nous  lui  donnons 

ou  pour  le  profit  qu'il  en  retirerait,  que  nous  lui  restons  obli- 

gés :  c'est  en  raison  de  la  parole  ou  de  la  foi  donnée.  II  a  un 
droit  souverain  à  ce  que  nous  ne  nous  moquions  pas  de  Lui. 

Or,  c'est  se  moquer  de  Lui  et  n'avoir  aucun  égard  pour  sa 
Majesté,  (lue  de  ne  pas  donner  suite  à  ce  qui  a  été  conveim 

avec  Lui.  Un  voit,  par  là,  combien  peu  sont  dans  le  vrai  sens 

de  l'obligation  du  vœu,  ceux  qui  pailent  d'obligation  légère  à 

son  sujet,  notamment  en  raison  du  peu  d'importance  de  la 

matière.  Si  l'on  voulait  dire  (ju'il  j)eut  >  avoir  négligence 

légère,  en  raison  de  l'inlirmité  humaine,  dans  l'accomplisse- 

ment d'un    vœu,  sur  tel  ou  tel  point  particulier,  plus  spécia-. 
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lement  quand  il  s'agit  d'un  vœu  complexe  et  difficile  ou  long 

à  réaliser,  on  ladmetlrait  sans  peine.  Mais  vouloir  qu'un  vœu, 

parce  qu'il  porte  sur  une  chose  d'apparence  niininic  et  peu 

importante,  n'oblige  que  légèrement  el  peut  être  laissé  sans 

faute  bien  grave,  c'est,  nous  le  répétons,  n'avoir  pas  saisi  la 

vraie  nature  de  l'obligation  du  vœu.  11  oblige,  et  d'une  obliga- 
tion absolument  exceptionnelle,  non  point  en  raison  de  ce  que 

nous  promettons  —  car  Dieu  n'a  besoin  de  rien  de  notre  part; 

—  mais  en  raison  de  l'excellence  et  de  la  majesté  de  Celui  à  qui 
nous  promettons.  Bien  plus,  si  la  matière  du  vœu  est  peu 

grave  ou  peu  difllcile  en  soi,  on  n'en  sera  que  plus  coupable, 

dans  l'oidre  de  la  violation  du  vœu  comme  tel,  puisque  pou- 

vant si  facilement  accomplir  ce  qu'on  a  promis  à  Dieu,  on 

néglige  en  effet  de  l'accomplir.  Le  vœu  oblige,  quelle  qu'en 

soit  la  matière,  pourvu  qu'il  s'agisse  dune  matière  valable  ou 

acceptable,  parce  qu'il  est  fait  à  Dieu;  el  ceci  lui  donne  toujours, 

ipso  facto,  le  caractère  d'obligation  grave  ;  parce  que  toute 
parole  donnée  à  Dieu  est  chose  sacrée  entre  toutes  :  toute  obli- 

gation ainsi  contractée  envers  Dieu  est  souverainement  grave. 

«  Quoique  Dieu  nait  pas  besoin  de  nos  biens,  nous  lui  demeu- 
rons souverainement  obligés.  Et,  par  suite,  le  vœu  qui  lui  est 

fait  est  obligatoire  au  plus  haut  point  ».  Nous  entendrons 

saint  Thomas  nous  dire,  à  la  question  suivante,  que  l'obliga- 

tion du  vœu  l'emporte  même  sur  celle  du  serment,  parce  que 

«  c'est  une  promesse  faite  à  Dieu,  et  que  manquer  de  fidélité 
à  Dieu  est  chose  souverainement  grave  :  voliim  est  proinissio, 

non  quœcumque,  sed  Deo  facta,  cal  infidelem  esse  est  gravissi- 

mam  »  (question  suivante,  art.  8,  ad  i'"").  —  Et  Gajétan  n'hé- 

sitera pas  à  écrire,  à  propos  de  l'article  7  de  la  question 
suivante,  que  «  celui  qui  fait  vœu  de  dire  un  Ave  Maria  ou  de 

donner  un  veire  d'eau  froide  en  aumône  est  tenu  »  d'accom- 
plir son  vœu  u  sous  peine  de  péché  mortel  :  vovens  dicere 

Ave  Maria,  aut  dare  pro  eluinosyna  pot  uni  arjuœ  frigidœ  tant  uni, 

tenetur  siib  mortali  »  (n"  2). 

L'ad  secLindum  enseigne  que  «  si  la  chose  qui  a  été  vouée  est 

rendue  impossible,  pour  n'importe  quel  motif,  l'homme  doit 

faire   ce  qui  est  en   lui,  en  ce  sens,  du   moins,   qu'il  aura  la 
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Aolonté  prompte  de  faire  ce  qu'il  peut.  Il  suit  de  là  que  celui 

qui  a  fait  vœu  d'entrer  dans  un  monastère  doit  mettre  en 

œuvre  ce  (ju'il  peut  pour  y  être  reçu.  Et  si  son  intention  fut 

de  s'obliger  principalement  à  entrer  en  religion,  n'ayant 
choisi  cette  famille  religieuse  ou  ce  monastère  que  par  voie  de 

conséquence  et  parce  qu'ils  lui  convenaient  davantage,  il  est 

tenu,  s'il  ne  peut  entrer  là,  d'entrer  dans  une  autre  famille 

religieuse.  Si,  au  contraire,  il  a  entendu  s'obliger  principale- 
ment à  entrer  dans  cette  famille  ou  dans  ce  monastère,  pour 

une  raison  spéciale  le  faisant  se  complaire  dans  cette  famille 

ou  dans  ce  monastère,  il  n'est  point  tenu  d'entrer  dans  une 
autre  famille  religieuse,  si  ceux-ci  ne  veulent  point  le  recevoir. 

—  Que  si  (quelqu'un  tombe  dans  l'impossibilité  d'accomplir 
son  vœu,  par  sa  faute,  il  est  tenu,  en  plus,  de  faire  pénitence 

de  la  faute  commise.  C'est  ainsi  que  la  femme  qui  a  fait  vœu 
de  virginité,  si  dans  la  suite  elle  est  violée  »  par  sa  faute, 

«  non  seulement  elle  doit  conserver  ce  qu'elle  peut  »  de  son 

vœu,  «  c'est-à-dire  la  continence  perpétuelle  »,  n'ayant  pas  le 

droit  de  se  marier  ou  d'user  du  mariage  comme  les  personnes 

qui  n'ont  aucun  \œu,  ce  (|ui  serait  re(juis.  même  s'il  n'y 

avait  pas  eu  faute  de  sa  paît,  à  moins  qu'elle  ne  fût  purement 
et  simplement  relevée  de  son  vu'u,  ou  que  son  vœu  ne  fût 
commué  en  autre  chose,  «  mais  cncoie  elle  doit  se  repentir 

d'avoir  en  péchant  consenti  de  perdre  sa  virginité  n  qu'elle 
avait  vouée. 

L'ad  tevlinm  formule  une  doctrine  qu'il  faut  bien  entendre  ; 

car  il  en  est  qui  semblent  s'être  mépris  sur  le  vrai  sens  de 
certains  mots  donnés  ici  par  saint  Thomas.  Le  saint  Docteui- 

déclare  que  c  l'obligation  du  vœu  est  causée  par  la  propre 

volonté  et  l'intention  »  de  celui  (jui  le  fait;  «aussi  bien  est-il  dit 

dans  le  Deuk'ronome,  ch.  xxiii  (v.  23)  :  Ce  qui  une  fois  est  sorli 

de  les  lèvres,  lu  l'observeras;  et  lu  feras  cominr  lu  as  promis  (ui 
Seigneur,  Ion  Dieu,  et  comme  lu  as  parlé  de  la  propre  volonté  et 

de  la  propre  bouche.  Si  donc  il  est  dans  l'intention  et  dans  la 

volonté  de  celui  qui  fait  le  vœu,  de  s'obliger  à  lactiuitter  tout 

de  suite,  il  est  tenu  de  l'acquitter  aussitôt.  Si  c'est,  aii 
contraire,  dans  un  certain  temps,  ou  sous  une  certaine  condi- 

\ll.  —  La  Religion.  i4 
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tioii,  il  n'est  point  tenu  de  l'acquitter  tout  de  suite.  Mais  il  ne 

doit  pas  tarder  au  delà  de  ce  qu'il  a  entendu  fixer;  car  il  est 
dit  au  même  endroit  (v.  21)  :  Quand  tu  auras  fait  un  vœu  au 

Seigneur  ton  Dieu,  tu  ne  tarderas  point  de  le  rendre;  parce  que  le 

Seiijneur  ton  Dieu  le  requerra;  et  si  lu  apportes  du  retard,  il  le 

sera  imputé  à  péché  ».  —  La  pensée  de  saint  Thomas  apparaît 

d'elle-même  dans  cette  réponse.  Quand  il  nous  dit  que  l'obli- 

gation du  vœu  dépend  de  la  volonté  et  de  l'intention  du  sujet, 

il  explique  tout  de  suite  en  quel  sens;  c'est-à-dire  quant  à  la 
nature  de  la  chose  vouée,  ou  encore  aux  conditions  dans  les- 

quelles elle  devra  être  acquittée.  De  nombreux  auteurs  ont  pris 

les  paroles  de  saint  Thomas  dans  un  sens  absolu  ;  et  ils  les  ont 

fait  porter  sur  la  nature  même  de  l'obligation  ou  sur  la  nature 
du  bien  que  constitue  le  vœu.  Ils  en  ont  conclu  que  même  la 

gravité  de  l'obligation  dans  le  \œu  dépend  de  l'intention  de 

celui  qui  le  fait;  c'est-à-dire  que  si  quelqu'un  entend  ne  s'obli- 
ger que  sub  levi  ou  sous  peine  de  faute  légère,  il  ne  commet- 

tra qu'une  faute  légère  en  transgressant  son  vœu.  Rien  n'est 

plus  éloigné  de  la  pensée  de  saint  Thomas,  comme  nous  l'avons 
déjà  noté.  La  nature  de  lobligation  du  vœu  dépend  de  la 

nature  même  du  vœu,  comme  tel,  non  de  l'intention  du  sujet. 
Le  vœu,  parce  qull  est  une  promesse  faite  à  Dieu,  oblige  sub 

gravi,  sous  peine  de  péché  mortel.  L'intention  du  sujet  n'a  rien 
à  déterminer  là-dessus.  Il  peut  faire  un  vœu,  ou  ne  pas  le 

faire;  mais,  s'il  le  fait,  il  ne  peut  pas  faire  que  son  vœu  n'ait 

pas  l'obligation  essentielle  à  tout  vœu  ;  il  y  aurait  contradic- 
tion dans  les  termes. 

Tout  vœu,  quel  qu'il  soit,  pourvu  qu'il  soit  un  véritable 

vœu,  demande  d'être  rigoureusement  observé.  L'omettre  ou  y 
manquer,  en  ce  qui  le  constitue  substantiellement,  ne  va 

jamais  sans  une  faute,  hors  le  seul  cas  d'impossibilité.  Cette 

faute  est  même  toujours,  de  soi,  une  faute  grave  ;  parce  qu'elle 
constitue  une  injure  faite  à  Dieu,  étant  essentiellement  un 

manque  de  fidélité  ou  de  parole  envers  Lui.  L'obligation  est 
ici  de  droit  naturel  et  de  droit  divin.  Elle  appartient  au  pre- 

mier de  tous   les   préceptes;  et,   à  ce   titre,  elle  l'emporte  en 
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gravité  sur  toutes  les  autres.  Saint  Thomas  déclare  même,  dans 

un  de  ses  Quodlibel  (iri,  q.  5,  art.  2;  ou  art.  12),  que  mettre  en 

doute  ou  nier  cette  obligation  serait  commettre  une  hérésie 

manifeste  »,  parce  que  «  ce  serait  dire  que  ce  qui  est  contre 

un  précepte  de  Dieu  n'est  pas  un  péché  »  ;  et  «  quiconque  dit 

(|u'on  peut  sans  péché  passer  quelque  chose  appartenant  aux 
préceptes  de  la  première  table  est  manifestement  hérétique  : 

or,  parce  que  raccomplissement  du  vœu  appartient  à  la  ̂ erlu 

de  latrie  ou  de  religion  »,  comme  nous  le  dirons  bientôt,  «  il 

est  manifeste  que  quiconque  dit  qu'il  n'y  a  pas  à  accomplir  le 
vœu,  ])arle  contre  le  premier  précepte  de  la  première  table 

(cf.  y'-l'"^  q.  100,  art.  j,  (i),  (|ui  |)orte  sur  le  culte  de  latrie  à 
rendre  à  Dieu  seul  ». 

Étant  donné  que  le  vœu  est  ce  que  nous  avons  dit  et  qu'il 

entraîne  l'obligation  que  nous  venons  de  marquer,  saint  Tho- 

mas se  demande  tout  de  suite  s'il  est  bon  de  faire  quelque  vœu 

et  s'il  ne  vaudrait  pas  mieux  au  contraire  s'abstenir  complète- 

ment de  pareils  engagements.  C'est  l'objet  de  l'article  qui  suit, 
où  nous  allons  trouver  indic[uées  et  résolues  les  objections  les 

plus  fortes  qu'on  ait  coutume  de  faiie  contre  les  vœux. 

.\rticle  IV. 

S'il  est  expédient  de  faire  quelque  vœu  ? 

Trois  objections  veulent  prouver  qu'  «  il  n'est  pas  expédient 

de  faire  quelque  vœiï  ».  —  La  j)remière  déclare  qu'  «  il  n'est 
expédient  à  personne  de  se  |)river  du  bien  (pie  Dieu  lui  a 

donné.  Or,  la  liberté  est  un  des  plus  giands  biens  que  Dieu 

ail  donnés  à  l'homme;  et  il  semble  que  c'est  s'en  priver  |)ar  la 
nécessité  (jue  le  vœu  impose.  Donc  il  ne  semble  pas  expédient 

à  l'homme  (pi'il  s'engage  à  (juelque  chose  par  vœu  » .  —  La  seconde 
objection  dit  que  «  nul  ne  doit  se  jeter  dans  le  danger.  Or, 

quiconque  fait  un  vœu  se  jette  dans  le  danger;  car,  ce  qu'il 

pouvait,   avant   le   vœu,  laisser  sans  péril,  s'il  ne  le  fait  pas 



ai2  SOMME    TIIKOLOGIQIE. 

après  avoir  émis  son  vœu,  devient  chose  périlleuse  »,  pouvant 

être  pour  lui  la  cause  de  sa  perte.  «  Aussi  bien  saint  Augustin 

dit,  dans  sa  lettre  à  Ànnentarius  et  Pauline  (ép.  cxxvn,  ou  xlv)  : 

Parce  que  lu  as  déjà  J'ail  /on  neu,  lu  l'es  lié  :  il  ne  Cesl  point 
permis  de  faire  aulre  chose.  Si  lu  ne  fais  poini  ce  que  tu  as  voué, 

tu  ne  seras  pas  ce  que  lu  serais  demeuré  si  lu  n'a  cuis  point  fait  de 
tœu.  Alors,  en  effet,  tu  étais  moindre,  mais  non  pire.  Maintenant, 

tu  serais,  ce  quà  Dieu  ne  plaise,  d'autant  plus  misérable,  en  bri- 
sant la  foi  donnée  à  Dieu,  que  tu  seras  plus  heureux,  si  tu  la 

tiens  et  t'acquittes.  Donc  il  n'est  pas  expédient  de  faire  quelque 

vœu  ».  —  La  troisième  objection  en  appelle  à  ce  que  «  l'Apô- 
tre dit,  dans  la  première  épître  aux  Corinthiens,  ch.  iv  (v.  i6)  : 

Soye:  mes  imitateurs,  comme  Je  le  suis  moi-même  du  Christ.  Or, 

nous  ne  lisons  point  que  le  Christ  ail  l'ait  ({uelque  vœu,  ni 

non  plus  les  Apôtres.  Donc  il  semble  qu'il  n'est  pas  expédient 
de  faire  quelque  vœu  ». 

L'argument  sed  contra  cite  simplement  le  texte  du  psaume 
(lxxv,  V.  12),  où  «  il  est  dit  :  Faites  des  vœux  et  rendez-les  au 
Seigneur  votre  Dieu  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  répond  que  u  comme  il 
a  été  dit  (art.  i,  2),  le  vœu  est  une  promesse  faite  à  Dieu.  Or, 

autre  est  la  raison  qui  fait  qu'on  promet  quelque  chose  à 

l'homme,  et  autre  la  raison  qui  fait  qu'on  promet  quelque 

chose  à  Dieu.  A  l'homme,  nous  promettons  quelque  chose 
pour  son  utilité;  car  il  lui  est  utile,  et  que  nous  lui  donnions 

une  chose,  et  que  nous  l'assurions,  par  avance,  du  don  qui 
doit  lui  en  être  fait  plus  tard.  A  Dieu,  au  contraire,  nous  fai- 

sons des  promesses,  non  pour  sa  propre  utilité,  mais  pour  la 

nôtre.  Aussi  bien,  saint  Augustin,  dans  la  lettre  déjà  citée  (à 

l'objection  seconde),  dit  :  C'est  un  exacteur  bénigne,  non  beso- 

gneux :  Il  ne  s'accroît  pas  de  ce  qu'on  lui  rend,  mais  II  fait  croître 
en  Lui  ceux  qui  lui  rendent.  Et,  de  même  que  ce  que  nous  don- 

nons à  Dieu  ne  lui  est  pas  utile,  mais  l'est  à  nous-mêmes,  car 

ce  qu'on  lui  rend  est  ajouté  à  celui  qui  rend,  selon  que  s'exprime 
au  même  endroit  saint  Augustin;  pareillement,  aussi,  la  pro- 

messe que  nous  lui  faisons  dans  le  vœu  ne  va  pas  à  lui  être 

utile,  n'ayant  pas  besoin  Lui-même  d'être  assuré  par  nous  de 
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quelque  chose,  mai?  tourne  à  notre  utilité,  en  tant  que  par  le 

vœu  nous  fixons  immuablement  notre  volonté  à  quelque  chose 

qu'il  est  expédient  de  faire.  Et  c'est  pour  cela  qu'il  est  expé- 
dient de  faire  des  vœux  ». 

Lad prinium  dit  que  «  si  le  fait  de  ne  pouvoir  pas  pécher  ne 

diminue  pas  la  liberté  »;  car  de  pouvoir  pécher  est  un  mal, 

non  un  bien,  pour  la  liberté;  «  semblablement,  aussi,  la  néces- 

sité qui  fixe  la  volonté  dans  le  bien  ne  diminue  pas  la  liberté  ». 

mais,  au  contraire,  en  marque  l'excellence,  "  comme  on  le 

voit  en  Dieu  et  dans  les  bienheureux  ».  Ce  n'est  point  à  faire  ou 
à  ne  pas  laire  ce  qui  est  un  bien  ou  un  bien  meilleur,  que 

consiste  la  liberté  :  même  en  le  faisant,  et  en  le  faisant  déter- 

minément  ou  irrévocablement,  on  demeure  libre;  bien  plus, 

c'est  alors  qu'on  exerce  au  plus  haut  point  et  de  la  façon  la 
plus  excellente  sa  liberté.  Pour  que  la  liberté  soit,  en  effet,  il 

faut,  mais  il  suffit  que  l'objet  qui  termine  notre  acte  n'em- 
plisse point,  comme  raison  de  bien,  la  capacité  de  notre 

volonté.  Dès  lors,  quelle  que  soit  la  détermination  ou  la  fixa- 
tion de  notre  acte  de  Nouloir.  il  demeure  toujours  libre,  du 

seul  fait  qu'il  porte  sur  un  bien  fini,  qui  n'est  point  le  bien 

absolu  et  nécessaire;  comme  nou.*;  avons  eu  à  l'expliquer  tant 

de  fois,  en  touchant  aux  (juestions  de  la  liberté  ou  de  l'acte 

libre.  —  Le  vœu  n'enlève  que  la  liberté  de  ne  pas  faire  le 
bien,  et  encore  la  liberté  morale,  non  physique:  il  consacre, 

au  contraire,  la  liberté  qui  s'applique  à  faire  le  bien,  en  la 
fixant  dans  le  choix  du  bien  meilleur. 

\.  ad  secunihnn  fait  observer  que  «  quand  le  péril  naît  de  la 

chose  elle-même,  alors  cette  chose  n'est  pas  expédiente  :  comme 

si  quelqu'un  passait  un  lleuve  sur  un  pont  qui  menace  ruine. 
Mais  si  le  péril  naît  de  ce  (jue  Ihomme  est  en  défaut  par  rap- 

port à  la  chose  dont  il  s'agit,  elle  ne  cesse  point  pour  cela 

d'être  expédiente  :  c  est  ainsi  qu'il  est  expédient  de  monter  à 

cheval,  bien  cju'il  y  ait  péril  pour  celui  qui  en  tombe.  Sans 

(|ur>i.  il  faudrait  s'abstenir  de  toutes  les  choses  bonnes  qui 
peuvent  accidentellement,  pour  des  causes  imprévues,  doenir 

flangereuses.  \ussi  bien  est-il  dit  dans  V Ecclés'uisle ,  ch.  xf. 

(V.  'i)  :  Celui  qui  observe  le  vent  ne  sème  point  :  el  celui  qui  consi- 



2l4  SOMME    THÉOLOGIQLE. 

dère  les  nuages  ne  moissonne  Janutis.  Or,  le  péril  ne  menace 

point  celui  qui  fail  un  v(i>u.  en  raison  du  vœu  lui-même, 

mais  en  raison  de  la  l'aule  de  Ihomme  qui  change  sa  volonté 

et  transgresse  son  vœu.  Et  c'est  pour  cela  que  saint  Augustin 

dit,  dans  la  même  lettre  :  AV'  fe  repends  point  d'rivoir  fail  ton 

vœu.  Réjouis-toi  bien  plutôt  de  ce  que  maintenant  ne  l'est  plus  per- 
mis ce  qui  Ceùt  été  permis  à  ton  détriment  ». 

Cette  réponse,  comme,  du  reste,  la  doctrine  exposée  au  corps 

de  l'article,  et  comme  la  teneur  des  objections  elles-mêmes, 

nous  montre  qu'il  s'agit  toujours,  pour  saint  Thomas,  du  vœu 

au  sens  strict,  c'est-à-dire  du  vœu  qui  porte  sur  un  bien  meil- 
leur, ou  sur  un  bien  de  surérogation,  au  sujet  duquel,  avant 

le  vœu,  on  était  entièrement  libre  d'agir  comme  on  l'eût  voulu, 

tandis  qu'après  le  vœu,  et  par  la  seule  vertu  du  vœu,  on  est 
lié  sous  peine  de  faute  grave.  En  faisant  ce  vœu,  on  se  crée  une 

obligation  nouvelle,  totalement  indépendante,  sur  une  matière 

déterminée  et  de  son  choix,  qui  n'est  point  seulement  la 

matière  commune  du  précepte;  et  qui,  parce  qu'elle  est  ainsi 
nouvelle,  déterminée  et  du  propre  choix  du  sujet,  peut  être 

beaucoup  plus  facilement  maintenue  intacte  et  à  l'abri  de 
toute  infraction.  Cet  avantage  se  retrouvera  aussi  dans  le  vœu 

qui  implique  par  voie  de  conséquence  une  matière  déjà  de 

précepte;  comme  sont,  par  exemple,  les  vœ'ux  de  religion, 
notamment  les  vœux  de  continence  et  de  pauvreté.  Dans  ces 

sortes  de  vœux,  on  s'engage  à  quelque  chose  de  plus  qu'à  ce 

qui  est  requis  de  la  part  de  tous.  Et,  par  là-même  on  s'assure 

la  pratique  d'un  bien  nouveau,  comme  nous  venons  de  le  dire 
pour  tout  vœu  au  sens  strict  et  parfait.  Mais  il  \  a  aussi  que 

les  conditions  de  ce  bien  nouveau,  parce  qu'elles  impliquent, 

pour  le  sujet,  une  vie  séparée  et  d'éloignement  complet  à  l'en- 
droit des  occasions  de  mal,  rendent  infiniment  plus  facile  la 

pratique  de  ce  qui  est  déjà  requis  par  la  vertu  et  le  précepte  ; 

avantage  immense,  qu'on  ne  saurail  trop  faire  valoir  pour  jus- 

tifier et  exalter  le  vœu.  Il  n'est  même  pas  jusqu'au  vœu  impro- 
prement dit,  qui  ne  présente  lui  aussi  quelque  avantage  : 

celui  de  fixer,  par  une  sorte  de  lien  nouveau  ou  de  surcroît 

d'obligation,  la  volonté  .dans  la  pratique  du  bien  déjà  obliga- 

r 

i 
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toire  ;  comme  nous  en  avertissait  saint  Thomas  clans  le  texte 

des  Sentences  reproduit  plus  haut,  à  propos  de  Y  ad  1"'"  de 
l'article  2. 

L'ad  tertUun  répond  à  la  (iiiïîculté  tirée  du  Christ  et  des 

Apôtres,  au  sujet  du  vœu.  —  Saint  Thomas  nous  dit  qu'  «  il 
ne  convenait  pas  au  Christ,  en  Lui-même,  de  faire  des  vœux  : 

soit  parce  quTl  était  Dieu  »,  et  qu'il  n'avait  donc  pas  à  se  pro- 
mettre quelque  chose  à  Lui-même;  «  soit,  aussi,  parce  que  »>, 

même  «  en  tant  qu'homme,  Il  avait  sa  volonté  fixée  dans  le 
bien,  étant  déjà  au  terme  »,  quant  à  la  partie  supérieure  de 

son  âme,  admise,  des  le  premier  instant,  à  la  vision  de  Dieu. 

«  Toutefois,  par  mode  d'une  certaine  similitude,  il  est  dit,  en 
sa  personne,  dans  le  psaume  (xxi,  v.  26)  :  Je  ni  acquit lerai  de 

mes  vœux  en  présence  de  ceux  qui  te  craignent  :  Il  parle  là,  en 

effet,  pour  son  corps  »  mystique  <(  qui  est  l'Eglise.  —  «  Quant 

aux  Apôtres,  on  entend  (ju'ils  vouèrent  les  choses  relatives  à 

l'état  de  perfection,  lorsque,  laissant  toutes  choses,  ils  suivirent 
le  Christ  »  (S.  Mathieu,  ch.  iv,  v.  18  et  suiv.  ;  ch.  xix,  v.  27; 

S.  Luc,  ch.  V,  V.  11).  —  On  remarquera  cette  déclaration  si 

nette  de  saint  Thomas,  au  sujet  de  l'état  de  perfection  voué 
par  les  Apôtres.  Pour  lui,  les  Apôtres  furent  de  vrais  religieux, 

au  sens  le  plus  parfait  de  ce  mot.  Il  nous  le  dit  déjà  ici;  il 

nous  le  dira  plusieurs  fois  encore,  quand  il  aura  à  traiter  de  la 

vie  de  perfection  ou  des  vœux  de  religion. 

Le  vœu,  parce  qu'il  est  une  promesse  faite  à  Dieu  au  sujet 

d'un  bien  meilleur,  cl  que,  par  là,  il  lixe  la  volonté  dans  l'ac- 

complissement d'un  bien  qui  sans  cela  aurait  pu  ne  pas  être, 
est  chose  éminemment  utile  à  celui  qui  le  fait.  —  Mais  à 

quelle  vertu  appartient-il!'  Pouvons-nous,  devons-nous  dire 

qu'il  est  un  acte  de  la  vertu  de  latrie  ou  de  religion?  C'est  ce 

qu'il  nous  faut  maintenant  examiner;  et  tel  est  l'objet  de  l'ar- 
ticle qui  suit. 
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AUTICLE   V. 

Si  le  vœu  est  un  acte  de  latrie  ou  de  religion? 

Trois  objections  veulent  prouver  c[uc  k  le  vœu  n'est  pas  un 
acte  de  latrie  ou  de  religion  ».  —  La  première  arguë  de  ce  que 

«  tonte  œuvre  de  vertu  tombe  sous  le  vœu.  Or,  il  semble  qu'il 
appartient  à  la  même  vertu  de  promettre  une  chose  et  de  la 

faire.  Donc  le  vœu  appartient  à  chaque  vertu,  et  non,  d'une 
façon  spéciale,  à  la  religion  n.  —  La  seconde  objection  remar- 

que que  «  d'après  Gicéron  {Rhétorique,  liv.  II,  ch.  lui),  il 

appartient  à  la  religion  d'ojfrir  à  Dieu  le  culte  et  les  cérémonies . 

Or,  celui  qui  fait  un  vœu  n'offre  encore  rien  à  Dieu,  mais 

seulement  promet.  Donc  le  vœu  n'est  pas  un  acte  de  la  vertu 
de  religion  ».  —  La  troisième  objection  dit  que  «  le  culte  de 

la  religion  ne  doit  être  rendu  qu'à  Dieu.  Or,  le  vœu  ne  se  fait 
pas  seulement  à  Dieu,  mais  encore  aux  saints  et  aux  prélats 

auxquels  les  religieux  qui  font  profession  vouent  l'obéissance. 

Donc  le  vœu  n'est  pas  un  acte  de  la  vertu  de  religion  ».  Cette 
objection  nous  vaudra  une  réponse  très  intéressante. 

L'argument  sed  contra  oppose  qu'  u  il  est  dit  dans  Isaïe, 
ch.  XIX  (v.  2i)  :  Ils  rendront  leur  culte  à  Dieu  en  sacrifices  et  en 

offrandes  ;  ils  feront  des  vœux  au  Seigneur,  et  ils  les  accompliront . 

Or,  rendre  un  culte  à  Dieu  est  le  propre  de  la  Aertu  de  reli- 

gion ou  de  latrie.  Donc  le  vœu  est  un  acte  de  latrie  ou  de 

religion  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  rappelle  que  «  comme  il 
a  été  dit  plus  haut  (q.  8i,  art.  i,  ad  /"'".  art.  /i,  ad  /'"",  ad  ?'""), 
toute  œuvre  de  vertu  appartient  à  la  religion  ou  au  culte  de 

latrie,  par  mode  de  commandement,  selon  qu'elle  est  ordonnée 

à  l'honneur  de  Dieu,  qui  est  la  fin  propre  de  la  vertu  de  latrie. 

Et  parce  que  le  fait  d'ordonner  les  autres  actes  à  sa  fin  appar- 
tient à  la  vertu  qui  commande,  non  aux  vertus  qui  sont  com- 

mandées ;  à  cause  de  cela,  l'ordination  des  actes  de  chaque 
vertu  au  service  de  Dieu  est  l'acte  propre  de  la  vertu  de  latrie. 
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Daulre  part,  il  est  manifeste,  après  ce  qui  a  été  déjà  dit  (art.  i), 

que  le  vœu  est  une  certaine  promesse  faite  à  Dieu  ;  et  que  la 

promesse  nest  pas  autre  chose  qu'une  certaine  ordination  de  ce 

qui  est  promis  à  celui  à  qui  on  le  promet.  11  s'ensuit  que  le 
vœu  est  une  certaine  ordination  des  choses  que  l'homme  \  oue 

au  culte  ou  au  service  de  Dieu.  Et  par  là  on  Noit  que  l'acte  de 
faire  un  vœu  est  proprement  un  acte  de  latrie  ou  de  religion  «. 

C'est  à  la  vertu  de  religion  ou  de  latrie  qu'appartient  propre- 

ment, comme  à  la  vertu  qui  le  produit,  l'acte  de  vouer  (juelque 
chose;  hien  que  la  chose  vouée  puisse  appartenir,  comme  acte 

propre,  à  n'importe  laquelle  des  autres  vertus. 
Vad  prinuim  souligne,  ainsi  que  nous  venons  de  le  dire,  que 

la  chose  qui  tomhe  sous  le  ̂ œu  est  parfois  l'acte  dune  autre 
vertu,  comme  ce  qui  est  déjeuner  ou  de  garder  la  continence; 

et  parfois  aussi  l'acte  de  la  religion,  comme  ce  qui  estd'offiir 
un  sacrifice,  ou  de  prier.  Nhiis  la  promesse  faite  à  Dieu  soit  des 

uns  .soit  des  autres  appartient  à  la  religion,  pour  la  raison 

déjà  dite  (a»i  corps  de  l'article).  Par  où  Ion  voit  qu'il  est  des 
vœux  (jui  appartiennent  à  la  religion  en  raison  de  la  seule 

promesse  faite  à  Dieu,  qui  est  Tessence  du  vœu;  et  qu'il  en  est 
(jui  lui  appartiennent  aussi  en  raison  de  la  chose  vouée,  qui 

est  la  matière  du  \œu  ».  —  Donc  la  matière  du  vœu  peut 

appartenir  à  d'autres  vertus;  mais  l'essence  du  mvu  est  tou- 
jours le  propre  de  la  vertu  de  religion. 

L'ddsecumliim  déclare  que  «  (|ui  promet,  en  tant  (pi'il  s'oblige 

à  donner,  donne  déjà  d'une  certaine  manière;  comme  est  dite 

se  faire  une  chose  dont  la  cause  se  l'ail .  parce  (|ue  l'elTet  est 

\  irtuellement  contenu  dans  la  cause.  Kt  de  là  vient  qu'on 
adresse  des  remerciements,  non  pas  seulement  à  celui  qui 

donne,  mais  aussi  à  celui  (|ui  promet  ». 

L'dd  Irr/inm  distingue  entre  le  va'u  el  la  simple  promesse  en 
général.  «  Le  vœu  se  fait  à  Dieu  seul;  mais  la  prcjuiesse  peut 

se  faire  aussi  à  l'homme;  et  la  promesse  elle-même,  s'il  s'agit 

d'un  bien,  qui  se  fait  à  l'homme,  peut  tomber  sons  le  vd'u  eu 

tant  (pie  c'est  une  œuvre  de  vertu.  Kt  c'est  de  cette  manièie, 

déclare  saint  Thomas,  (ju'on  doit  entendre  le  voni  par  lcf|uel 
on  voue  quelque  chose  aux  saints  ou  aux  prélats;  en  telle  sorte 
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que  la  promesse  faite  aux  saints  ou  aux  prélats  tombe  sous  le 

vœu  matériellement  :  et  c'est  à  dire  que  Tliommc  voue  à 

Dieu  qu'il  accomplira  ce  qu'il  promet  aux  saints  ou  aux  pré- 
lats ».  —  On  aura  remarqué  celle  grave  déclaration  de 

saint  Thomas,  qui  nous  montre  à  quelle  hauteur  il  entend 

maintenir  la  promesse  faite  à  Dieu,  laquelle  seule  mérite  le 

noni  de  vœu  :  et  si  ce  nom  se  trouve  appliqué  à  une  promesse 

faite  aux  saints  ou  aux  prélats,  ce  n'est  que  dans  un  sens  maté- 
riel, selon  que  la  promesse  faite  aux  saints  ou  aux  prélats, 

laquelle  pourra  être  un  acte  des  vertus  de  dulie  ou  d'obser- 
vance, dont  nous  aurons  à  parler  plus  tard,  est  prise  par  la 

vertu  de  religion  ou  de  latrie  et  ordonnée,  sous  forme  de  pro- 
messe directe  faite  à  Dieu,  implicitement  ou  explicitement,  au 

culte  et  au  service  de  Dieu. 

Toujours  parce  que  le  vœu  est  une  promesse  faite  à  Dieu, 

c'est-à-dire,  ici,  l'ordination  à  Dieu,  pour  le  servir  ou  l'hono- 

rer, des  choses  que  l'on  voue,  il  s'ensuit  nécessairement  que  le 
vœu  est  proprement  un  acte  de  la  vertu  de  religion  ou  de 

latrie,  à  quelque  vertu  d'ailleurs  que  puissent  appartenir, 
matériellement,  les  actes  bons  qui  tombent  sous  le  vœu.  —  Le 
vœu  étant  ce  que  nous  avons  dit  et  revêtant  les  caractères  que 

nous  avons  marqués,  saint  Thomas  se  demande,  si,  par  lui- 

même,  il  ajoute  quelque  chose,  dans  l'ordre  du  mérite  et  de  la 

louange,  à  l'acte  qui  s'accomplit  sous  son  influx  ;  ou  si  cet 

acte,  accompli  en  dehors  du  vœu,  n'aurait  pas  plutôt  soit  un 
mérite  égal,  soit  même  peut-être  un  mérite  plus  grand.  La 
question,  on  le  voit,  est  importante;  et  elle  est  distincte  de 

celle  qui  a  été  examinée  à  l'article  4-  Dans  cet  article  4,  en 
effet,  nous  déterminions  que  le  vœu  est  chose  utile,  parce 

qu'il  fixe  la  volonté  à  l'elTet  de  produire  un  bien  qui  sans  lui 
aurait  pu  ne  pas  être.  Mais  si  nous  supposons  que  ce  bien  est 

produit,  en  fait,  l'acte  de  le  produire  sans  vœu  est-il  égal  sinon 

même  supérieur  à  celui  de  le  produire  après  l'avoir  promis  par 

vœu  ?  C'est  la  question  que  nous  nous  posons  maintenant. 

Saint  Thomas  va  nous  répondre  à  l'article  qui  suit. 
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Article  \l. 

Si  c'est  plus  louable  et  plus  méritoire  de  faire  quelque  chose 
sans  vœu  qu'en  raison  du  vœu? 

Trois  objections  veulent  prouver  c[u'  «  il  est  plus  louable  et 

plus  méritoire  de  faire  quelque  chose  sans  vtrii  qu'avec  vœu  i>. 
—  La  première  apporte  un  texte  formel  de  «  saint  Prosper  », 

qui  «  dit.  au  livre  II  de  la  \  ie  contemplative  (ch.  xxiv)  :  Sous 

devons  jeûner  ou  faire  abstinence  en  telle  sorte  que  nous  ne  nous 

soumettions  pas  à  la  nécessité  de  le  faire  :  de  peur  que  ce  ne  soit 

plus  avec  dévotion  mais  à  contre-cœur  que  nous  fassions  une  chose 

qui  doit  être  volontaire.  Or,  celui  qui  fait  vœu  déjeuner  se  sou- 

met à  la  nécessité  d'accomjilir  ce  jeûne.  Donc  il  serait  mieux 

qu'il  jeune,  en  dehors  de  tout  vœu  ».  —  La  seconde  objection 
en  appelle  à  «  I  Vpôtre  »  saint  Paul,  (|ui  «  dit,  dans  la  seconde 

épître  aux  Corinthiens,  ch.  i\  (v.  -)  :  Que  chacun  donne  comme 
il  ra  résolu  dans  son  contr,  non  avec  tristesse  ni  par  contrainte  ; 

C(u-  Dieu  aime  celui  (/ni  donne  avec  joie.  Or,  il  en  est  qui  font 

avec  tristesse  les  choses  qu'ils  ont  vouées;  et  ceci  paraît  venir 
de  la  nécessité  que  le  vœu  impose;  car  la  nécessité  est  chose  qui 

contriste,  comme  il  est  dit  au  livre  \  des  Métaphysiques  (de 

S.  Thomas,  Icç.  0;  Did.,  \'\\ .  W .  ch.  \ .  ii.  :>).  Donc  il  est  mieux 

de  faire  une  chose  sans  vœu  (|u'avec  vœu  ».  —  La  troisième 
objection  raj)pelle  que  «  le  vœu  est  nécessaire  pour  (jue  la  vo- 

lonlé  de  riiomme  se  fixe  dans  la  chose  qu'il  voue,  comme  il 

a  été  vu  plus  haut  (ail.  'i).  ()r,  la  volonté  ne  peut  pas  se  fixer 

mieux  à  l'cndroil  dune  chose  qu'en  la  faisant.  Donc  il  n'est 
|)as  mieux  de  faire  une  chose  a\ec  vnni  que  sans  vomi  ». 

L'argument  sett  rouira  appuie  sur  un  mol  de  «  la  glose  »,  (|ui, 
«  à  propos  de  cette  parole  du  psaume  (lxw.  \.  ij.)  :  Faites  des 

vrpnx  et  accomplissez-les,  dit  :  Il  est  ron.seUlé  à  tu  volonté  de  faire 

des  vfpux.  Or,  le  conseil  ne  poit(>  (pic  sur  le  meilleur  bien. 

Donc  il  est  mieux  de  faire  <pielque  œ'uvre  meilleure  par  vœu 

«pie  sans  vœu  :  parce  que  celui  qui  la  fait  sans  vœu,  accom- 
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plil  seulement  un  conseil,  qui  est  de  faire  cette  chose;  tandis 

que  celui  qui  la  lait  avec  vœu  accomplit  deux  conseils,  en  ce 

sens  qu'il  voue  la  chose  et  qu'il  la  lait  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  répond  que  «  c'est  à  un 
triple  titre  que  faire  la  même  œuvre  avec  vœu  est  chose 

meilleure  et  plus  méritoire  (jue  la  faire  sans  vœu,  —  Premiè- 

rement, parce  que  l'acte  du  vœu,  comme  il  a  été  dit  (art.  5), 
est  un  acte  de  la  vertu  de  latrie  ou  de  religion,  qui  est  la  vertu 

principale  parmi  toutes  les  vertus  morales.  Or,  l'œuvre  qui 
appartient  à  une  vertu  plus  noble  est  une  œuvre  meilleure  et 

plus  méritoire.  Aussi  bien,  l'acte  d'une  vertu  inférieure  est 

meilleur  et  plus  méritoire,  du  fait  qu'il  est  commande  par  une 

vertu  supérieure,  dont  il  devient  l'acte  par  le  commandement  ; 

comme  l'acte  de  foi  et  d'espérance  est  meilleur  s'il  est  com- 

mandé par  la  charité.  Et  c'est  pour  cela  que  l'acte  des  autres 

vertus  morales,  tel  que  l'acte  de  jeune,  cjui  appartient  à  l'absti- 

nence, et  l'acte  de  continence,  qui  appartient  à  la  chasteté, 

sont  meilleurs  et  plus  méritoires  s'ils  sont  faits  par  vœu;  car 
dès  lors  ils  appartiennent  au  culte  divin,  comme  de  certains 

sacrifices  offerts  à  Dieu.  Ce  qui  a  fait  dire  à  saint  Augustin, 

dans  son  livre  de  la  MrglnUc  (cli.  vni),  que  la  vircjinité  elle- 
même  riesl  fjoinl  honorée  parce  (jaelle  esl  la  virginité,  mais  parce 

qu'elle  esl  consacrée  à  Dieu  :  laquelle  est  fomentée  et  conservée 
par  la  continence  de  la  piété.  —  Secondement,  parce  que  celui 
qui  voue  une  chose  et  la  fait  se  soumet  plus  à  Dieu  que  celui 

qui  seulement  fait  celte  chose.  Il  se  soumet,  en  effet,  à  Dieu, 

non  seulement  quant  à  l'acte,  mais  aussi  (juant  à  la  faculté  ou 

au  pouvoir,  attendu  qu'après  son  vœu  il  ne  peut  plus  faire 

autre  chose  ;  et  c'est  ainsi  que  donnerait  davantage  à  l'homme, 

celui  qui  donnerait  l'arbre  avec  les  fruits,  que  celui  qui  donne- 
rait seulement  les  fruits,  comme  le  remarque  saint  Anselme, 

au  livre  des  Similitudes  (cli.  vni  ;  ce  livre  est  d'Eadmer,  non 

de  S.  Anselme).  Aussi  bien  est-ce  pour  cela  qu'on  adresse  des 
remerciements  déjà  à  ceux  qui  promettent,  comme  il  a  été  dit 

(art.  5,  ad  '2'"").  —  Troisièmement,  parce  que  le  vœu  fixe  im- 
muablement la  volonté  dans  le  bien.  Or,  faire  une  chose  par 

une  volonté  fixée  dans  le  bien  api)arlient  à  la  perfectioj»  de  la 
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vertu,  ainsi  qu'on  le  voil  par  Aristote,  au  livre  II  de  VÉllwjiie 

(cil.  IV,  H.  3;  de  S.  Th..  leç.  4);  connue  aussi  pécher  d'un 

esprit  obstiné  aggrave  le  péché  et  s'appelle  le  péché  contre  le 

Saint-Esprit,  selon  qu'il  a  été  marqué  plus  haut  »  (q.  l 'i,  art.  2). 

hdd  pi'inmm  explique  que  «  ce  texte  doit  s'entendre  de  la 

nécessité  de  coaction,  ([ui  fait  l'acte  involontaire  et  exclut  la 
dévotion.  Aussi  bien,  \  est-il  dit  expressément  :  de  peut' (jue  ce 
ne  soil  plus  (ivec  dévotion,  mais  à  conlre-cœur  que  nous  /tissions 

une  chose  (jtii  doit  être  rolonlnire.  Or,  la  nécessité  du  vœu  con- 

siste dans  rimmutabililé  de  la  voN^nté,  qui  conlirme  la  vo- 

lonté et  augmente  la  dévotion.  Par  où  l'on  voit  que  l'objection 
ne  porte  pas  ». 

Vad  secunduni  répond  dans  le  même  sens.  «  La  nécessité  de 

coaction,  parce  qu'elle  est  contraiie  à  la  volonté,  cause  la  tris- 

tesse, d'après  Aristote.  Mais  la  nécessité  du  vœu,  en  ceux  qui 
sont  bien  disposés,  parce  quelle  confirme  »  ou  fixe  «  la  volonté, 

ne  cause  point  la  tristesse  mais  la  joie.  Et  voilà  pourcjuoi  saint 

.\ugustin  dit  »,  comme  nous  l'avons  déjà  vu,  «  dans  sa  lettre 

à  \i-nierd((rius  ef  Pauline  :  .\e  le  repends  poini  d'avoir  fail  ton 

vo'u.  Héjonis-toi  bien  plutôt  de  ce  f/ue  maintenant  ne  t'est  plus 

permis  ce  (/ni  t'eût  été  permis  à  ton  détriment.  —  Que  si,  ajoute 
saint  Thomas,  l'uHivre  elle-même,  considérée  en  elle-même, 
était  rendue  triste  et  involontaire  »  ou  désagréable  à  la  volonté 

u  après  le  vœu,  pourvu  seulement  (pie  demeure  la  volonté 

d'accomplir  le  vcru,  cette  œuvre  est  encore  plus  méritoire  que 

si  elle  était  accomplie  sans  vœu  :  parce  que  l'accomplissement 
du  va*u  est  un  acte  de  la  religion,  vertu  qui  rem[)orle  sur 

l'abstinence,  à  laquelle  appaitient  l'acte  de  jeûner  ». 

Lad  tertium  dit  que  «  celui  qui  l'ait  une  chose  sans  vcru  a  sa 

volonté  immobile  par  rapport  à  cette  œ'uvic  particulière  (\ii"\\ 
accomplit,  et  au  moment  où  il  la  fait;  mais  sa  volonté  ne  de- 

meure point  |lolalement  immuable  pour  l'avenir,  comme  la 
volonté  de  celui  (pii  a  faitle^œu;  lecjuel  a  obligé  sa  volonté 

à  faire  (juclque  chose  el  avant  de  faire  cette  chose  et  peut-être 

aussi  à  la  lépéter  plusieurs  fois  ».  —  Celte  réponse  nous  mar- 

que le  sens  précis  que  donne  saint  Thomas  à  la  formule  em- 

ployée par  lui,  quand  il   dit   que   le    va'U  confirme  la  volonté' 
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dans  le  bien.  Il  s'agit  toujours  d'une  déterniinalion  fixant  ce 

qui  de  soi  sérail  indélerininé.  Et  c'est  donc  toujours  dans  le 

sens  du  vœu  strict,  portant  sur  un  bien  meilleur,  qu'il  faut 
enlendie  les  a\antajjes  marqués  ici  pour  le  vœu.  Le  texte  de 

saint  Augustin,  reproduit  à  \'ad  secundtun,  et  la  condition  assi- 
gnée par  saint  Tbomas  dans  cette  même  réponse,  quand  il 

parlait  de  reii.r  </ui  sont  hirii  disposés,  montrent  bien  que  la  fixa- 

tion dont  il  s'agit  est  celle,  non  point  de  la  volonté  elle- 
même,  (juant  à  sa  disposition  subjective,  car  la  volonté  peut 

défaillir  au  sujet  de  son  vœu,  mais  du  bien  à  faire  :  lequel, 
avant  le  vœu,  était  cbose  libre  et  indéterminée  ou  non  fixée 

pour  la  volonté;  tandis  qu'après  le  vœu,  la  volonté  se  trouve 

déterminée  et  fixée  à  l'endroit  de  ce  bien,  n'ayant  plus  la  liberté 
morale  de  le  faire  ou  de  ne  pas  le  faire,  mais  étant  tenue  ou 

obligée  désormais  à  son  endroit  :  bien  que  subjectivement,  ou 

physiquement,  elle  garde  toujours  le  pouvoir  de  ne  pas  faire 

ce  bien-là,  en  raison  d'un  changement  coupable  dans  ses  dis- 

positions. L'avantage  marqué  ici  est  donc  celui  d'une  détermi- 

nation dans  l'ordre  du  bien  à  faire  :  détermination  qui  n'existe 

aucunement  avant  le  vœu,  puisqu'il  s'agit  d'un  bien  libre  ou 
de  conseil,  non  de  précepte;  mais  qui  existe,  après  le  vœu, 

par  le  fait  même  de  ce  vœu.  —  Or,  il  est  manifeste  que  cette 

raison  ne  s'applique  plus  dans  l'ordre  des  biens  nécessaires, 
déjà  déterminés  par  les  préceptes.  Dans  cet  ordre-là,  en  effet, 
la  volonté  est  fixée  par  rapport  au  bien,  indépendamment  de 

toute  question  de  vœu  :  l'obligation  à  faire  tel  bien  existe  déjà  ; 

et  n'a  pas  à  être  créée.  Et  c'est  précisément  pour  cela,  nous 

l'avons  vu,  que  saint  Thomas  exclut  de  ces  sortes  de  biens  né- 

cessaires, la  raison  de  vœu  proprement  dit;  tout  ce  qu'on  peut 

accorder,  comme  nous  l'avons  vu  aussi,  c'est  que  par  le  vœu 

il  se  produit  un  certain  renforcement  de  l'obligation  déjà  exis- 
tante. —  Il  est  vrai  que  semblerait  rester  encore,  par  rapport  à 

ces  sortes  de  biens,  la  première  des  trois  raisons  assignées  au 

corps  de  l'article,  pour  marquer  l'avantage  du  vœu;  en  ce  sens 
que  par  le  vœu,  ces  actes,  déjà  nécessaires,  pourraient  être  élevés 

jusqu'à  la  vertu  de  religion  ou  de  latrie.  Mais,  tout  en  accor- 

dant qu'en  effet  tous  les  actes  de  vertus,  même  s'ils  appartien- 
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lient  à  l'ordre  des  préceptes,  peuvent  appartenir  à  la  vertu  de 
religion  qui  peut  les  faire  siens  en  les  ordonnant  à  sa  fin, 

nous  dirons  que  s'il  s'agit  des  actes  de  précepte,  ils  ne  peuvent 
point  appartenir  à  celte  vertu,  sous  la  forme  du  vœu,  au  sens 

strict;  précisément  parce  qu'ils  sont  en  dehors  de  la  matière 
du  vœu  ainsi  entendu  :  on  ne  peut  pas  ordonner  à  Dieu,  sous 

forme  de  promesse,  au  sens  propre  et  strict,  ce  qui  lui  est  dû 

déjà  et  qu'on  est  tenu  de  lui  rendre  de  nécessité  de  précepte  ; 

tout  ce  qu'on  peut  faire,  à  ce  sujet,  c'est  de  se  mettre  dans  une 
bonne  disposition  de  volonté  pour  accomplir,  en  effet,  ce  à 

quoi  Ion  est  essentiellement  tenu  ;  et,  dans  ce  sens-là,  nous 

l'avons  dit,  on  pourra,  mais  d'une  façon  large,  et  d'ailleurs 
assez  impropre,  parler  de  promesse  et  de  vœu.  —  Une  fois  de 

plus,  on  voit  toute  l'importance  qu'il  \  a  à  revenir,  sur  cette 
grande  question  du  vœu,  à  la  pensée  génuine  de  saint  Tho- 

mas, qui  n'a  peut-être  pas  toujours  été  maintenue,  comme  il 

l'eût  fallu,  dans  son  absolue  pureté. 

Mais  ceci  nous  amène  à  une  autre  question,  délicate  entre 

toutes,  même  dans  linterprétation  de  notre  saint  Docteur. 

C'est  la  question  des  vœux  solennels.  Elle  présente  un  double 

aspect,  qu'on  tendrait  aujourd'hui  à  confondre,  et  quil  faut 
maintenir  dans  la  distinction  très  nette  marquée  par  saint 

Thomas.  Il  s'agit  de  la  solennité  du  vœu,  considérée  d'abord 
en  elle-même  ou  dans  sa  nature;  et  puis,  de  la  question  du 
vœu  solennel  de  continence,  considéré  comme  susceptible  ou 

non  de  dispense.  Évidemment,  ces  deux  questions  sont  con- 
nexes. Mais  elles  ne  se  confondent  point.  Elles  se  confondent 

si  peu,  que  saint  Thomas  considère  la  première,  ici,  dans  l'ar- 
ticle que  nous  allons  lire,  et  que  la  seconde  ne  vient  que 

comme  annexe  de  la  question  de  la  dispense  du  va'u,  étudiée 

à  l'article  lo  et  à  l'article  ii.  —  Voyons  d'abord  la  j)remière, 

qui  va  faire  l'objet  de  l'article  7. 
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Articlf.  YII. 

Si  le  vœu  est  solennisé  par  la  réception  d'un  ordre  sacré 
et  par  la  profession  à  une  règle  déterminée? 

Le  mol  «  solenniser  »,  appliqué  ici  au  vœu,  se  prendra  dans 

un  sens  très  particulier,  bien  qu'il  rappelle,  nous  le  verrons, 
le  sens  ordinaire  que  ce  mot  peut  avoii'.  En  nous  demandant 
par  quoi  le  vœu  est  solennisé,  nous  nous  demandons  par  quoi 
il  est  fait  vœu  solennel. 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  le  vœu  n'est  point 

solennisé  par  la  réception  d'un  ordre  sacré  et  par  la  profession 
à  une  règle  déterminée  ».  —  La  première  rappelle  que  «  comuie 
il  a  été  dit  (art.  i),  le  \œu  est  une  promesse  faite  à  Dieu.  Or, 

les  choses  qui  se  font  extérieurement  et  qui  ont  Irait  à  la  so- 
lennité, ne  semblent  [xjint  êlre  ordonnées  à  Dieu,  mais  aux 

hommes  »  :  ce  n'est  point  pour  Dieu  qu'on  fait  cela;  car  II 

n'en  a  pas  besoin;  mais  pour  les  hommes,  à  l'eft'et  de  frapper 

leurs  sens.  <(  Il  s'ensuit  que  tout  cela  est  chose  accidentelle  par 
rapport  au  vœu.  Et  donc  une  telle  solennité  ne  constitue  pas 

une  condition  propre  du  vœu  »,  l'affectant  en  lui-même,  et  le 

faisant  autre  en  lui-même  que  ce  qu'il  serait,  comme  vœu,  sans 
cette  solennité.  —  La  seconde  objection  insiste  et  fait  observer  que 

«  ce  qui  appartient  à  la  condition  dune  chose  »  en  elle-même 
ou  intrinsèquement,  «  semble  pouvoir  convenir  à  tout  ce  en 

quoi  celte  chose  se  trouve.  Or,  bien  des  choses  peuvent  tom- 

ber sous  le  vœu,  qui  n'appartiennent  ni  à  l'ordre  sacré,  ni  à 

une  règle  déterminée;  comme  si  l'on  fait  vœu  d'accomplir  un 
pèlerinage,  ou  autre  chose  de  ce  genre.  Donc  la  solennité  qui 

se  fait  dans  la  réception  d'un  ordre  sacré,  ou  dans  la  promesse 

d'une  règle  déterminée  n'appartient  pas  à  la  condition  du 
vœu  ».  —  La  troisième  objection  déclare  que  c  le  vœu  solen- 

nel semble  être  la  même  chose  que  le  vœu  })ublic.  Or,  bien 

d'autres  vœux  peuvent  être  faits  en  public,  outre  le  vœu  qu'on 

émet  dans  la  réception  d'un  ordre  sacré  ou  dans  la  profession 

d'une  règle  déterminée;  et  ceux-ci,  au  contraire,  peuvent  être 
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faits  en  secret.  Donc  il  n'y  a  pas  que  ces  vœux  qui  soient  so- 

lennels »;  et  ce  n'est  point  par  là  que  le  vœu  est  solennisé. 

L'argument  sed  contra  fait  remarquer  qu'«  il  n'y  a  que  ces 
sortes  de  vœux  qui  empêchent  do  contracter  mariage  et  qui 

diriment  un  mariage  contracté  »,  rendant  nul  tout  mariage 

contracté  après  l'émission  du  vœu  ;  «  chose  qui  est  l'effet  du 
vœu  solennel,  comme  il  seia  dit  plus  loin,  dans  la  Troisième 

Partie  de  cet  ouvrage  »  (cf.  Supplément,  q.  53,  art.  2).  Donc 

c'est  bien  par  là  que  le  vœu  est  solennisé.  —  Nous  voyons, 
dans  cet  argument  sed  contra,  signalé,  comme  effet  du  vœu 

solennel,  qu'il  constitue  un  empêchement  dirimant  par  rap- 

port au  mariage.  Et  c'est  surtout  de  cette  raison  d'empêche- 
ment attaché  au  vœu  solennel  que  nous  aurons  à  nous  occu- 

per à  l'article  1 1  où  il  s'agira  de  la  possibilité  de  sa  dispense. 

Mais  il  faut  bien  se  garder  de  confondre  cette  raison  d'empê- 

chement, qui  n'est,  saint  Thomas  vient  de  le  souligner,  qu'un 
effet  du  vœu  solennel,  avec  la  raison  même  de  solennité  dans 

le  vœu.  C'est  pourtant  bien  à  confondre  ces  deux  choses  que 
tendent,  semble-t-il,  la  phipart  des  auteurs  modernes,  notam- 
uient  parmi  les  canonistes. 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  nous  avertit  qu'  u  à  cha- 
que chose  on  donne  la  solennité  qui  convient  à  sa  condition. 

C'est  ainsi  que  autre  sera  la  solennité  d'une  nouvelle  milice, 

laquelle  consistera  en  un  certain  apparat  de  chevaux  et  d'ar- 
mes avec  concours  de  soldats,  et  autre  la  solennité  des  noces, 

qui  consiste  dans  l'apparat  de  l'époux  et  de  l'épouse  au  milieu 
des  parents  réunis.  Or,  le  vœu  est  une  promesse  faite  à  Dieu. 

Il  s'ensuit  que  la  solennité  du  vœu  se  prend  selon  quelque 

chose  de  spirituel  qui  relève  de  Dieu  »  :  il  faut  qu'il  y  ait  là, 

de  toute  nécessité,  quelque  chose  de  divin  ;  «  c'est-à-dire  »  que 
celte  solennité  se  prend  o  selon  une  certaine  bénédiction  ou 

consécration  spirituelle  »  dont  Dieu  est  l'auteur,  «  laquelle  est 

donnée,  en  vertu  de  l'institution  des  Apôtres,  dans  la  profes- 

sion d'une  règle  déterminée,  au  second  rang  après  la  réception 

d'un  ordre  sacré,  comme  le  dit  saint  Denys,  au  chapitre  vi  de 
la  Hiérarchie  Ecclésiastique.  Et  la  raison  de  cela,  ajoute  saint 

Thomas,  est  que  la  solennité  d'ordinaire  ne  se  fait  que  lorsque 
\1J.  —  La  Heliyion.  i5 
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(jueUju'un  se  doiuie  lolalenienl  à  queUjue  cliosc  :  comme,  par 
exemple,  la  solennité  nuptiale  ne  se  fait  que  dans  la  célébra- 

lion  du  mariage,  lorsque  chacun  des  deux  conjoints  livre  à 

l'autre  pouvoir  sur  son  corps.  Pareillement  aussi  la  solennité 

du  vœu  se  fait  lorsque  quelqu'un  est  appliqué,  par  la  réception 
dun  ordre  sacré,  au  divin  ministère;  et  dans  la  profession 

d'une  règle  déterminée,  lorsque  quehpi'un,  par  le  lenoncement 

au  siècle  et  à  sa  propre  volonté,  prend  poui'  lui  l'état  de  per- 
fection ». 

Cette  raison  de  donation  totale  de  soi  à  ([uelque  chose,  qui 

est  la  condition  requise  pour  toute  solennité,  et  que  saint  Tho- 
mas applique  ici  à  la  solennité  du  vœu,  est  mise  en  très  vive 

lumière  par  le  saint  Docteur,  dans  le  Conimentaire  des  Senten- 

ces, liv.  IV,  disl.  .iS,  (|.  I,  art.  ->.,  tj'"  3.  11  avait  précisé  d'abord, 

dans  la  qaestiancala  précédente,  ce  qu'il  fallait  entendre  par  le 
vœu  solennel,  opposé  au  vœu  privé;  et  il  avait  marqué  que 

«  cette  division  était  celle  du  tout  potentiel  en  ses  parties  :  dont 

le  propre  est  que  la  vertu  parfaite  du  tout  se  trouve  en  l'une 

des  parties,  les  autres  n'en  ayant  (ju'une  i)arlicipation  ;  auquel 

mode,  l'âme  se  divise  en  àme  végétative,  scnsitive  et  raisonna- 

ble. Et  c'est  ainsi  que  le  vœu,  dont  la  vertu  est  l'obligation,  a 

sa  vertu,  d'une  manière  complète,  dans  le  vœni  solennel,  qui 

ne  peut  en  aucun  cas  être  annulé,  et,  d'une  manière  incom- 
plète, dans  le  vœu  privé,  qui  peut  ei\  certaijis  cas  être  annulé  ». 

Puis,  le  saint  Docteur  ajoute  (7'"  .7)  ;  k  Le  vœu,  comme  il  a  été 

dit,  est  appelé  solennel,  du  fait  qu'il  a,  au  sens  complet,  la 

vertu  d'obliger  :  car  on  dit  appartenir  à  la  solennité  d'une  chose 

ce  qui  lui  donne  son  être  complet.  Or,  le  vœu,  parce  qu'il  est 
essentiellement  une  promesse,  reçoit  le  conij^lément  de  sa 

vertu,  à  la  manièje  dont  la  promesse  le  reçoit.  Et  [)récisén«ent 

l'obligation  de  la  promesse  trouve  son  complément,  ou  son 

achèvement,  lorsque  quelqu'un  donne  déjà  présentement,  d'une 

certaine  manière,  la  chose  ([u'il  promet,  mettant  celui  à  qui  la 
promesse  est  faite,  en  possession  corporelle  de  quelque  chose 

d'où  il  puisse  avoir  ce  qui  est  promis  :  tel  serait,  ])ar  exemple, 

celui  qui  promettrait  les  fruits  d'un  cham[),  et,  en  faisant  cette 
promesse,  donnerait  le  champ;  ou  encore  celui  qui  promettrait 
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un  service,  et  se  donnerait  lui-même  comme  serviteur.  Aussi 

bien  est-ce  pour  cela  que  le  vœu  est  dit  être  solennisé,  quand 

quelqu'un  se  donne  présentement  à  Dieu,  se  consacrant  aux 

services  divins  :  chose  qui  se  fait  par  la  réception  d'un  ordre 

sacré;  et  par  la  profession  d'une  rèf,'-le  déterminée,  faite  de  la 

manière  voulue,  c'osl-à-dire  dans  les  mains  de  celui  qui  doit  la 
recevoir,  et  en  observant  les  autres  circonstances  qui  sont  déter- 

minées par  le  droit;  car,  sans  cela,  il  ny  aurait  point  de  vœu 

solennel,  quelque  profession  qu'un  homme  put  faire,  sa  pro- 
fession ne  le  constituant  pas  sous  le  pouvoir  de  ceux  (pii  pré- 

sident à  la  relig-ion  ». 
Dans  son  Quodlihe/  111.  (|.  ;.  art.  i  (ou  art.  xvni),  saint  Tho- 

mas disait  aussi,  parlant  plus  spécialement  du  vœu  de  conti- 

nence :  «  Le  vœu  solennel  iniplicpie  une  promesse  avec  une 

certaine  tradition  »  ou  donation  actuelle.  «  Et  de  là  vient  que 

le  vceu  de  continence  n'est  solennisé  (jue  pai-  la  réception  d'un 

ordre  sacré,  faisant  que  l'homme  se  donne  actuellement  n  et  se 
consacre  ou  se  voue  (tous  ces  termes  sont  devenus  en  quelque 

sorte  synonymes,  tant  l'idée  de  donation  totale  et  de  conséra- 

tion  s'appellent  l'une  l'autre)  «  au  culte  divin  ;  ou  par  la  pro- 
fession à  une  certaine  rèj^le  déterminée  et  la  réception  de  l'ha- 

bit des  profès,  attendu  que  par  là  aussi  l'homme  se  livre  actuel- 
lement pour  servir  Dieu  dans  la  religion  ». 

Nous  le  voyons  :  c'est  toujours  à  l'idée  de  donation  ou  de 

mancipation,  que  saint  Thomas  rattache  l'idée  de  solennité  dans 

le  vœu.  Le  vo^u  n'est  solennel  que  parce  que  l'homme  se  donne 

déjà  et  par  là  assure  de  la  façon  la  plus  |)arfaile  ce  qu'il  pro- 

met et  ce  (\m  est  l'objet  propre  du  vœu.  Cette  donation,  ou 

celle  promesse  parfaite,  n'existe  que  dans  les  conditions  déter- 

minées par  l'Kglise;  mais,  quand  ces  conditions  sont  posées,  et 
qu'elle  est  conclue,  par  le  fait  même  le  sujet  se  trouve  consa- 

cré à  Dieu,  au  sens  le  plus  formel  de  ce  mot,  en  tel  mode  que 

Dieu  Lui-même  se  l'attache  par  un  lien  spirituel  qui  le  consti- 
tue quelque  chose  de  Dieu.  Voilà,  proprement,  ce  qu'est  la 

solennité  du  vœu,  pour  saint  Thomas.  Elle  est  tout  entière  tirée 

de  la  nature  même  de  la  solennité  et  de  la  nature  du  va^u.  C'es^t 

parce  que  la  solennité  est  ce   qu'elle  est  et  (jne  le  vœu  est  ce 
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qu'il  est,  qu'il  faut  que  la  solennité  du  vœu  soit  ce  que  nous 
avons  dit.    La  solennité  implique  essentiellement  un  apparat 

qu'on  ne  déploie  qu'au  terme  ou  à  l'achèvement  de  quelque 
chose  de  particulièrement  cher  et  inqiortant;  et  nécessairement, 

sa  nature  ou  ses  caractères  varient  selon  la  nature  ou  les  carac- 

tères de  la  chose  qu'il  s'agit  de  solenniser.    Puis  donc   que   le 

vœu  est  une  promesse  faite  à  Dieu,  que  la  perfection  ou  l'achè- 

Ncment  d'une  promesse  consiste  à  mettre  pour  ainsi  dire  déjà 

celui  à  qui  on  la  fait  en  possession  de  ce  qu'on  lui  promet,  pai- 
un  don  qui  le  porte  avec  lui  ;  que  cette  perfection  de  promesse 

est  souverainement  agréable  à  Dieu,  alors  qu'il  s'agit  de  son 
service  et  de  son  culte;  que,  par  conséquent.  Dieu  ne  peut  pas 

ne  pas  y  souscrire  et  l'agréer,  quand  elle  est  faite  dans  les  con- 
ditions déterminées  en  son  nom  par  son  Eglise;  que,  dès  lors. 

Il  y  répond  par  un  don  proportionné,  d'ordre  spirituel,  ornant 
le  sujet  qui   se  donne  lui-même,  et  bénissant  ou  consacrant 

Lui-même  celui  qui  se  consacre  à  Lui,  il  s'ensuit  manifestement 
que  la  solennité  du  vœu  consiste  dans  une  certaine  bénédic- 

tion ou  consécration  spirituelle  dont  Dieu  Lui-même  est  l'au- 

teur, et  qui  se  fait  alors  qu'un  être  humain  se  voue  totalement, 

par  la  réception  de  l'Ordre  sacré  du   sous-diaconat,   au  divin 

ministère,  ou,  par  la  profession  religieuse  que  l'Église  fixe  et 
accepte,  au  service  absolu  de  Dieu  dans  la  vie  religieuse  sous 

l'autorité  d'un  supérieur  déterminé.   Telle  est  la  pensée   nette 
de  saint  Thomas,  tel  est  son   enseignement  formel    sur  cette 

grande  question,  l'une  de  celles  peut-être  où  il  importe  le  plus 
de  rétablir  et  de   maintenir  cette  pensée  et  cet  enseignement 

dans  toute  leur  pureté. 

La  réponse  aux  objections,  dans  la  suite  de  l'article  de  la 
Somme,  va  confirmer  toutes  nos  remarques. 

L'ad  primum  souligne  précisément  le  caractère  divin  de  la 
solennité  dont  nous  parlons,  u  Cette  solennité,  déclare  saint  Tho- 

mas, ne  relève  pas  seulement  que  des  hommes;  elle  relève  aussi 

de  Dieu,  en  tant  qu'elle  a  une  certaine  consécration  ou  béné- 

diction spirituelle  dont  Dieu  est  l'auteur,  bien  que  l'homme  en 
soit  le  ministre;  selon  cette  parole  du  livre  des  Nombres,  ch.  vi 

(v.  27)  :  Ils  Invoqueront  mon  nom  sur  les  fils  d'Israël,  et  moi  Je  les 
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bénirai  ».  Cette  bénédiction  ou  consécration  spirituelle,  qui 

constitue  l'essence  même  de  la  solennité  du  vœu  et  qui  est 

l'œuvre  de  Dieu  dans  l'âme  du  sujet,  a  quelquefois  son  sym- 

bole extérieur  formel  ou  explicite  dans  la  cérémonie  d'ordina- 
tion ou  de  profession  religieuse.  Mais  quelquefois  aussi,  pour 

ce  qui  est  de  la  profession,  la  bénédiction  ou  consécration  spi- 

rituelle dont  il  s'agit,  n'est  traduite  au  dehors  que  sous  une 
forme  implicite  ou  équivalente  :  celle-là  même  que  constitue 

l'acte  de  profession.  Et  c'est  même  cela,  toujours,  qui  constitue 
essentiellement,  pour  saint  Thomas,  la  bénédiction  ou  consé- 

cration dont  nous  parlons,  quant  à  son  caractère  extérieur  et 

humain.  Tout  l'autre  éclat  extérieur  qui  peut  être  apporté  n'est 

qu'explicatif  et  accessoire,  non  constitutif  et  essentiel,  qu'il 
s'agisse  de  cérémonies  ou  de  formules  et  de  prières.  Et  ceci  ne 

doit  point  nous  surprendre,  puisqu'aussi  bien,  pour  saint  Tho- 
mas, la  formule  de  consécration  dans  le  sacrement  de  l'Flucha- 

rislie,  où  cependant  n'est  pas  exprimé  le  caractère  extérieur 

d'une  bénédiction,  est  cependant  la  bénédiction  unique  qu'il  y 
ait  à  admettre  comme  ayant  été  prononcée  par  le  Christ,  au 

moment  de  l'institution  de  l'Eucharistie,  ainsi  que  nous  le  ver- 
rons plus  lard,  dans  la  Troisième  Partie,  q.  78,  art.  1,  ad  /'"".  Il 

y  a  donc,  pour  saint  Thomas,  toujours,  dans  l'acte  de  la  pro- 
fession solennelle,  une  consécration  qui  fait  que  de  son  côté,  et 

en  vertu  même  de  cet  acte  de  profession.  Dieu  cause  dans  le 

sujet  une  bénédiction  ou  consécration  spirituelle,  faisant  sien  à 

fout  jamais  ce  sujet  qui  se  donne  ainsi  à  Lui  ;  chose  qui  n'est 
point  dans  la  profession  simple.  <(  Aussi  bien,  conclut  le  saint 

Docteur,  le  vœu  solennel  a  une  obligation  plus  forte  auprès  de 

Dieu  que  ne  la  le  vœu  simple;  et  celui  qui  le  transgresse  pèche 

plus  grièvement.  —  Quant  à  ce  qui  est  dit,  ajoute  saint  Tho- 
mas, que  [r  vœu  simple  nohlifje  pas  moins  auprès  de  Dieu  que  le 

vœu  solennel  (chap.  Rursus:  lit.  Qui  clerici),  il  faut  l'entendre 

en  ce  sens  que  celui  qui  transgresse  l'un  comme  celui  qui  trans- 

gresse l'autre  pèche  mortellement  »  :  des  deux  côtés,  le  péché 
est  mortel  ;  mais,  dans  cet  ordre  du  péché  mortel,  l'un  est  plus 

grave  que  l'autre.  —  Retenons  cette  déclaration  de  saint  Tho- 

mas. Elle  nous  expliquera  pourquoi  l'Église,  aujourd'hui  plus 
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que  jamais,  entoure  de  tant  de  précautions  l'émission  des  vœux 
solennels. 

Vad  seciindam  formule  à  nouveau  que  «  pour  les  actes  parti- 

culiers, on  n'a  pas  coutume  d'apporter  la  solennité,  mais  quand 

on  assume  un  nouvel  état,  ainsi  qu'il  a  été  dit  (au  corps  de 

l'article).  Et  voilà  pourquoi  lorsque  quelqu'un  voue  quelques 
œuvres  particulières,  comme  un  pèlerinage  ou  un  jeûne  spécial, 

la  solennité  ne  convient  pas  à  ce  vœu  ;  mais  seulement  au  vœu 

par  lequel  l'homme  se  soumet  totalement  au  divin  ministère 
ou  au  service  divin  ;  dans  lequel  vœu  cependant,  comme  étant 

universel,  de  nombreux  actes  particuliers  se  trouventcompris». 

—  Il  importe  de  remarquer  aujourd'hui  qu'il  peut  y  avoir  une 

certaine  universalité  dans  le  vœu  sans  qu'il  remplisse  la  condi- 

tion essentielle  requise  pour  le  vœu  solennel.  C'est  ainsi  que  la 
profession  religieuse,  qui  se  fait  dans  les  congrégations  à  vœux 

simples,  quand  elle  est  perpétuelle,  implique  une  réelle  univer- 

salité, non  moins  grande,  comme  extension,  que  l'universalité 
de  la  profession  solennelle.  Pourtant,  elle  en  diffère  essentielle- 

ment, parce  qu'elle  n'implique  pas  la  doncUion  radicale  de  soi- 

même  :  c'est  une  promesse  qui  comprend  tout;  mais  elle  n'a 
pas,  dans  sa  raison  de  promesse,  cet  achèvement  ou  ce  complé- 

ment dont  nous  avons  parlé  et  qui  seul  entraîne  la  solennité. 

Dans  la  profession  simple,  on  promet  tous  les  fruits;  mais  on 

garde  la  proffiiété  du  champ,  pour  garder  l'exemple  de  saint 
Thomas.  Dans  la  profession  solennelle,  on  livre  le  champ,  qui 

doit  porter  les  fruits,  objet  formel  de  la  promesse.  Un  abîme 

sépare  l'engagement  du  religieux  qui  s'engage  délinitivcment 

dans  un  Ordre  à  vœux  solennels,  et  l'engagement  du  profès  qui 
émet  seulement  des  vœux  simples,  quand  bien  même  ces  vœux 

soient  perpétuels.  Et  c'est  pourquoi  l'Eglise  réserve  aux  pre- 
miers seuls  le  titre  canonique  de  réguliers,  comme  appartenant 

seuls  à  l'état  religieux,  dans  son  sens  le  plus  profond;  bien 
que  cet  état  convienne  aussi  aux  profès  de  certaines  congré- 

gations qui  n'émettent  que  des  vœux  simples,  dans  le  sens  que 

nous  allons  préciser  tout  à  l'heure. 
Vad  fertium  dislingue  soigneusement  entre  la  solennité  dont 

nous  parlons  ici  et  les  autres  solennités  qui  ne  seraient  qu'hu- 
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maines.  «  Les  vœux,  quand  ils  se  font  en  public,  peuvent  avoir 

une  certaine  solennité  humaine  ;  mais  non  la  solennité  spiri- 

tuelle et  divine,  telle  que  l'ont  les  vœux  dont  nous  parlons, 
même  s'ils  sont  faits  devant  un  petit  nombre  de  personnes.  Et 
voilà  pourcjuoi  autre  est  le  vœu  public,  et  autre  le  vœu  solen- 

nel ». 

La  grande  doctrine  que  nous  venons  d'exposer,  à  la  suite  de 

saint  Thomas,  s'est  trouvée  méconnue  par  un  assez  grand  nom- 

bre d'auteurs,  surtout  depuis  le  sci/ièmc  siècle.  On  a  voulu 
que  la  solennité  du  vœu  fût  chose  exclusivement  ecclésiaslicjue. 

Il  n'y  aurait  aucunement  à  en  appeler  ici  à  l'action  de  Dieu. 

Tout  consisterait  dans  une  simple  ordination  de  l'Église  ;  la- 
quelle, du  reste,  se  bornerait  à  une  question  de  défense  ou  de 

prohibition.  Pour  ces  auteurs,  la  solennité  du  vœu  signifie  sim- 

plement qu'on  se  trouve  empêché  d'accomplir  certains  actes, 
d'un  empêchement  spécial,  allant  juscpi'à  intéresser  la  \alidité 

des  actes  qu'on  accomplirait.  Tandis  qu'avec  le  vœu  simple  on 

est  empêché  d'accomplir  tels  actes,  en  telle  sorte  qu'on  pèche 
sans  doute  si  on  les  accomplit,  mais  ils  demeurent  valides;  par 

le  vœu  solennel,  on  est  empêché  de  les  accomplir,  en  telle  sorte 

que  non  seulement  on  pèche  en  les  accomplissant,  mais  que, 

de  plus,  ces  actes  sont  dénués  de  toute  valeur  en  e«ix-mêmes, 

au  point  de  vue  juridique.  Il  est  aisé  de  voir  qu'envisager  la 
question  sous  ce  jour,  et  la  réduire  à  ces  termes,  est  la  consi- 

dérer du  seul  point  de  vue  légal  ou  canonique.  C'est  identifier 

l'essence  de  la  solennité  du  \(i'u  à  ce  qui  n'est  qu'un  des  elTets 
de  cette  solennilé. 

Les  auteurs  (jui  abondent  dansée  sens  apportent,  comme  prin- 

cipales raisons,  certains  textes  positifs,  (pii  peuvent  tous  se  ra- 

mener à  celui  de  Boniface  \  lll,  ainsi  conçu  :  «  \o.v  (iKeitdenlcs 

t/iiod.  roli  soleinnitns  r.r  s(d(i  ronsUlut'Kme  Ecclesix  est  in  renia  : 
Pour  nous,  considérant  (|ue  la  solennité  du  vœu  est  due  à  la 

seule  institution  de  ll^glise  »  (in  Sexto,  cap.  Oaod  roliun).  Us 

apportent  aussi  le  fait  (pie  par  la  seule  volonté  des  Souverains 

Pontifes,  le  vœu  simple  de  chasteté,  dans  la  Compagnie  de  Jésus, 

a  le  même  efl'et  que  le  vu'u  solennel,  étant,  au  même  titre,  un 
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empêchement  dirimant  à  l'endroit  du  mariage.  Et,  enfin,  ils  en 
appellent  à  ce  que  les  Pontifes  romains  peuvent  dispenser  du 

vœu  solennel  comme  du  vœu  simple. 

Nous  n'avons  pas  à  examiner  ici  cette  dernière  raison.  Klle 

sera  étudiée  à  propos  de  l'article  xi,  où  saint  Thomas  examine 
ex  professa  la  question  de  la  dispense  du  vœu  solennel  de  con- 

tinence. —  Pour  ce  qui  est  de  l'exemple  du  vœu  de  chasteté, 
dans  la  Compagnie  de  Jésus,  il  prouve  plutôt  en  sens  contraire. 

On  accorde,  en  effet,  que  ce  vœu  reste  un  vœu  simple,  mais 

qu'il  a,  comme  le  vœu  solennel  de  chasteté,  d'être  un  empê- 

chement dirimant  à  l'endroit  du  mariage.  C'est  dire  qu'en  rai- 
son de  la  volonté  des  Souverains  Pontifes  un  des  effets  du  vœu 

solennel  est  attribué  à  ce  qui  n'est  en  soi  qu'un  vœu  simple.  Et, 
du  même  coup,  cela  confirme  notre  doctrine  de  la  nature  de  la 

solennité  en  elle-même.  11  s'ensuit  seulement  qu'un  des  effets 
de  cette  solennité  peut  être  attaché,  par  la  volonté  souveraine 

des  Pontifes  romains,  à  quelque  chose  qui  n'a  cependant  pas  la 
solennité  elle-même.  —  Quant  au  texte  du  pape  Boniface  VIII, 

ceux-là  même  qui  le  présentent  comme  une  objection  doivent 

se  garder  d'aller  trop  loin  ;  car  il  est  une  proposition  du  Sylla- 
bus  (la  prop.  72)  ainsi  conçue  :  Boniface  }  III  fut  le  premier  à 

affirmer  que  le  vœu  de  chasteté  émis  dans  l'ordination  rend  le  ma- 

riage nul.  Cette  proposition  est  condamnée.  Il  s'ensuit  que  la 
question  du  vœu  solennel,  même  appliquée  spécialement  au 

vœu  de  continence  qu'implique  l'ordination  au  sous-diaconat, 
ne  remonte  pas  à  Boniface  VIII,  comme  à  sa  première  source. 

La  solennité  du  vœu  existait  avant  ce  Pontife.  Et  nous  savons, 

en  effet,  qu'au  moins  pour  les  vœux  de  religion  saint  Thomas 

la  fait  remonter  jusqu'aux  temps  apostoliques.  Le  vrai  sens  de 
ce  texte,  comme  de  tous  les  autres  textes  analogues  qui  pour- 

raient être  apportés,  nous  a  été  donné  par  saint  Thomas  lui- 
même  dans  son  article  des  Sentences.  Il  nous  le  redonnera,  plus 

expressément  encore,  s'il  est  possible,  ici  même  au  début  de 

l'article  10.  Et  c'est  qu'il  appartient  à  l'Église,  et  à  l'Église  seule, 
de  déterminer  dans  quelles  conditions,  ou  quand  et  comment, 

aura  lieu  la  solennité  du  vœu.  Mais  cela  ne  fait  point  que  cette 

solennité,  (piand  elle  existe,  ne  porte  avec  elle,  comme  la  cons- 
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tituant  essentiellement,  l'élément  spirituel  et  divin  dont  nous 
avons  parlé.  Rien,  dans  aucun  document  de  lEglise,  ne  peut 

être  cité,  qui  aille  à  infirmer,  en  quoi  que  ce  soit,  ce  point  pré- 

cis de  la  question.  Bien  plus,  toute  la  législation  de  l'Église 
au  sujet  du  vœu  solennel,  et  les  précautions  infinies  dont  elle 

l'entoure,  par  crainte  de  le  voir  profané,  montre  qu'elle  le 
considère  comme  une  chose  exceptionnellement  grave  et  sainte 

en  elle-même. 

.\insi  donc  nous  pouvons  et  devons  retenir  que  la  solennité 

du  vœu  consiste,  essentiellement,  en  quelque  chose  de  spiri- 
tuel et  de  divin,  produit  par  Dieu  en  celui  qui  se  donne  à  Lui 

parce  vœu,  tandis  qu'en  effet  il  se  donne  ainsi  à  Lui  dans  les 

mains  de  celui  qui  l'accepte  en  son  nom  et  qui  le  fixe  irrévoca- 
blement dans  cette  donation,  soit  par  une  consécration  formelle 

et  sacramentelle,  comme  dans  la  tradition  de  l'ordre  sacré  du 

sous-diaconat,  soit  par  le  simple  fait  qu'il  accepte  officiellement 
cette  donation,  acceptation  oflicielle  qui  équivaut  à  une  béné- 

diction ou  consécration  dont  l'effet  intérieur  est  produit  par 

Dieu  Lui-même  dans  le  sujet  moyennant  l'acceptation  oiTicielle 
de  son  représentant.  Nous  aurons  à  expliquer  plus  lard,  quand 

il  s'agira  de  l'état  de  perfection,  que  la  solennité  du  vœu  est 
un  des  éléments  (jui  constituent  cet  état  (q.  18^,  art.  ô).  Kt  nous 

verrons  là  que  certains  vcrux  simples,  (piand  ils  sont  perpé- 

tuels et  qu'on  les  émet  dans  une  famille  religieuse  approuvée 

par  l'Eglise,  participait  r|uel(|ue  chose  de  la  solennité  du  vœu. 

sans  cesser  pourtant  d'être  des  vœux  simples.  Ils  participent  la 

solennité  du  vœu,  en  ce  sens  qu'on  engage  toute  sa  vie,  sans 
restriction  aucune,  et  pour  toujours,  au  service  de  Dieu,  par  la 

profession  d'une  règle  que  lautorité  de  l'Église  consacre.  Mais 
ils  demeurent  cependant  des  vœux  simples,  non  des  vœux 

solennels,  au  sens  premier  et  parfait  de  ce  mot,  parce  que  la 

donation,  bien  qu'elle  soit  actuelle  et  totale,  ne  va  pourtant  pas 

jusqu'à  la  racine  de  ce  que  l'on  donne.  On  garde  encore  la 
propriété  radicale.  Et  c'est  là,  proprement,  ce  qui  faitla  solen- 

nité du  vœu  de  religion,  au  sens  premier  et  parfait  de  ce  mot  : 
la  consécration  de  toute  sa  vie  au  service  de  Dieu,  par  la  dona- 
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lion  actuelle  de  tout  soi-même,  y  compris  jusqu'à  la  dernière 

racine  de  tout  ce  que  l'on  donne  :  c'est  à  cette  donation  de  soi 

que  correspond,  intérieurement,  l'action  spirituelle  de  Dieu, 
dont  nous  avons  dit  quelle  était  proprement  et  essentiellement 
la  solennité  du  vceu. 

jNous  avons  considéré  l'acte  du  vœu  en  lui-même,  quant  à 
sa  nature,  à  son  excellence,  à  sa  solennité.  >ous  devons  main- 

lenant  nous  enquérir  de  ceux  qui  peuvent  ou  ne  peuvent  pas 

l'émettre  :  d'abord,  pour  ce  qui  est  du  vœu  en  général  ;  ensuite, 

pour  ce  qui  regarde  le  vœu  spécial  d'entrer  en  religion.  —  Le 

premier  point  va  faire  l'objet  de  l'article  qui  suit. 

Article  VlU. 

Si  ceux  qui  sont  soumis  à  la  puissance  d'autrui  sont  empêchés 
d'émettre  des  voeux? 

Quatre  objections  veulent  prouver  que  «  ceux  qui  sont  sou- 

mis à  la  puissance  d'autrui  ne  sont  pas  empêchés  d'émettre  des 

vœux  ».  —  La  première  dit  qu'  c  un  lien  moindre  le  cède  à  un 

lien  plus  grand.  Or,  l'obligation  qui  soumet  quelqu'un  à  un 
autre  homme  esl  un  lien  moindre  que  le  vœu  qui  lie  envers 

Dieu.  Donc  ceux  qui  sont  soumis  à  la  puissance  d'autrui  ne 

sont  point  empêchés  d'émettre  des  vœux  ».  —  La  seconde 
objection  fait  observer  ([ue  d  les  enfants  sont  sous  la  puissance 

du  père.  Or,  les  enfants  peuvent  faire  profession  dans  une 

famille  religieuse,  même  sans  la  volonté  des  parents.  Donc  on 

n'est  pas  empêché  de  faire  des  vœux  parce  qu'on  est  soumis  à 

la  puissance  d'un  autre  ».  —  La  troisième  objection  arguë  de 
ce  que  (i  faire  est  plus  que  promeltre.  Or,  les  religieux  qui 

sont  sous  la  puissance  des  prélats  peuvent  faire  certaines  choses 

sans  la  permission  de  leurs  prélats;  comme  dire  certains  psau- 

mes ou  pratiquer  certaines  abstinences.  Donc  il  semble  qu'ils 
peuvent  beaucoup  plus  promettre  ces  choses-là  à  Dieu  en  faisant 

un  vœu  ».  —  La  quatrième  objection  déclare  que  «  quiconque 
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fait  ce  qu'il  ne  peut  pas  faire  en  droit  pèche.  Or,  les  sujets  ne 
pèchent  point  en  faisant  des  vœux;  car  cela  ne  se  trouve  dé- 

fendu nulle  part.  Donc  il  semble  qu'ils  peuvent,  en  droit,  faire 
des  vœux  » . 

L'argument  sed  contra  oppose  qu'  «  il  est  dit,  dans  les  ytom- 
bres,  ch.  xxx  (v.  \  et  suiv.),  que  si  une  femme,  dans  la  maison 

de  son  père  et  encore  jeune  fdle,  voue  fjuelr/ue  chose,  elle  n'est 

point  tenue  par  ce  vœu,  à  moins  que  le  père  n'y  consente. 
Et  la  même  chose  est  dite  (v.  -  et  suiv.)  de  la  femme  c(ui  a  un 
mari.  Donc,  pour  la  même  raison,  les  autres  personnes  qui 

sont  soumises  au  pouvoir  d'autrui  ne  peuvent  j)as  s'obliger 
par  le  vœu  ». 

.\u  corps  de  l'article,  saint  Thomas  en  appelle,  une  fois  de 
plus,  à  la  définition  du  vœu  tant  de  fois  invoquée,  et  qui,  bien 

comprise,  porte,  en  effet,  tout  en  elle.  «  Comme  il  a  été  dit 

plus  haut  (art.  i),  le  \œu  est  une  certaine  promesse  faite  à 

Dieu.  Or,  nul  ne  peut,  d'une  manière  ferme,  s'obliger  par  pro- 

messe à  ce  qui  est  au  pouvoir  d'un  autre,  mais  seulement  à  ce 

qui  est  totalement  en  son  pouvoir.  D'autre  part,  quiconque  est 

soumis  à  quelqu'un,  pour  ce  en  quoi  il  est  soumis,  il  n'est 

point  en  son  pouvoir  de  faire  ce  qu'il  veut,  mais  il  dépend  de 

la  volonté  d'un  autre.  Il  s'ensuit  qu'il  ne  peut  point-par  ̂ œu 

s'obliger  d'une  manière  forme,  dans  les  choses  où  il  est  soumis 
à  autrui,  sans  le  consentement  de  son  supérieur  ». 

h'ad  prinuim  fait  observer  que  «  sous  la  promesse  faite  à  Dieu 
ne  tombe  que  ce  qui  est  veitueux,  comme  il  a  été  dit  plus 

haut  (art.  2).  Et  parce  (pi'il  est  contre  la  veilii  (piun  homme 
oflre  à  Dieu  ce  qui  appartient  à  un  autre,  comme  il  a  été  dit 

|)lus  haut  (q.  86,  art.  W),  il  s'ensuit  (pion  ne  peut  point  tota- 

lement sauver  la  raison  du  vœu,  lorsque  (luehpi'un  constitué 

sous  le  pouvoii"  d'un  antre  voue  ce  (pii  est  du  pouxoir  de  cet 

autre,  à  moins  qu'on  n'y  comprenne  la  condition,  (pic  celui  du 

pouvoir  de  qui  cela  relève  n'y  contredira  ))as   >. 

\.'ad  secundum  dit  (juc  «  l'homme,  dès  qu'il  atteint  les  années 

de  la  puberté,  s'il  est  de  condition  libre,  ne  relève  que  de  lui 
quant  aux  choses  qui  regardent  sa  personne:  comme  ce  qui  est 

de  s'obliger  à   la  religion   par  vœ'U  ou  de  contracter  mariage. 
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Toutefois,  il  relève  d'autrui,  quant  à  la  dispensation  des  choses 
de  la  maison;  et  voilà  pourquoi,  dans  ces  choses-là,  il  ne  peut 
point  vouer  quelque  chose  en  sorte  que  son  vœu  tienne,  sans 

le  consentement  du  père.  —  Quant  à  l'esclave  »  (à  raisonner 

dans  l'hypothèse  de  l'esclavage  pris  dans  son  sens  formel  et  tel 

qu'il  était  autrefois),  «  parce  qu'il  est  sous  la  puissance  du 
maître,  même  quant  à  ses  actions  personnelles,  il  ne  peut  point 

s'obliger  par  vœu  à  la  religion,  par  laquelle  il  se  soustrairait 
au  service  de  son  maître  ». 

L'ad  tertiam  déclare  que  «  le  religieux  est  soumis  à  son 
prélat,  quant  à  ses  opérations,  selon  la  profession  de  la  règle. 

Il  suit  de  là  que  si  quelqu'un  peut,  pour  un  moment,  faire 

quelque  chose  »  à  son  gré  «  quand  il  n'est  pas  occupé  à  autre 

chose  par  son  prélat,  toutefois,  parce  qu'il  n'y  a  aucun  temps 

d'excepté  où  le  prélat  ne  puisse  pas  l'occuper  à  quelque  chose, 
aucun  vœu  du  religieux  ne  peut  être  ferme  que  du  consente- 

ment de  son  prélat.  Il  en  est  de  même  du  vœu  de  la  jeune  fille 

qui  est  dans  la  maison  de  son  père,  par  rapport  au  consente- 
ment de  ce  dernier;  et,  aussi,  de  la  femme,  par  rapport  au 

consentement  de  son  mari  »,  dans  les  choses  évidemment  qui 

ont  trait  au  mariage,  ou  à  la  gestion  de  la  maison  sous  la 

dépendance  du  mari. 

L'arf  quarlum  répond  que  «  quoique  le  vœu  de  ceux  qui  sont 

soumis  à  la  puissance  d'autrui  ne  soit  point  ferme  sans  le 
consentement  de  ceux  à  qui  ils  sont  soumis,  toutefois  ils  ne 

pèchent  point  quand  ils  font  des  vœux;  parce  que  dans  leur  vœu 

est  comprise  la  condition  voulue,  savoir  que  la  chose  plaira  à 

leurs  supérieurs,  ou  qu'ils  ne  s'y  opposeront  pas  ». 

Que  penser  du  vœu  qu'émettraient  des  enfants,  d'entrer  en 
religion?  Ce  vœu  est-il  possible?  est-il  valable? —  Saint  Thomas 

va  nous  répondre  à  l'article  qui  suit. 
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Article  I\. 

Si  les  enfants  peuvent  s'obliger  par  vœu  à  entrer  en  religion? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  les  enfants  ne  peu- 

vent point  s'obliger  par  vœu  à  entrer  en  religion  ».  —  La  pre- 
mière fait  observer  que  ((  la  délibération  de  lame  étant  requise 

pour  le  vœu.  il  n'appartient  d'émettre  un  vœu  qu'à  ceux  qui 

ont  l'usage  de  la  raison.  Or,  ceci  manque  dans  les  enfants, 
comme  aussi  dans  les  aliénés  ou  les  furieux.  De  même  donc 

que  les  aliénés  et  les  furieux  ne  peuvent  point  s'astreindre  à 
quelque  chose  par  vœu,  de  même  aussi  les  enfants  ne  peuvent 

point,  semble-t-il,  s'obliger  à  la  religion  par  vœu  ».  —  La 
seconde  objection  dit  que  «  ce  qui  peut  être  fait  selon  le  droit 

par  quelqu'un  ne  peut  pas  être  rendu  nul  par  un  autre.  Or,  le 
vœu  de  la  religion  »  ou  de  la  vie  religieuse  <(  fait  par  un  garçon 

ou  une  fille  avant  les  années  de  j)uberté  peut  être  révoqué  par 

les  parents,  comme  on  le  voit  \X,  q.  ii,  chap.  Paella.  Donc 

il  semble  qu'un  garçon  ou  une  fille,  avant  l'âge  de  quatorze 

ans  »,  qui  est  l'âge  de  puberté,  «  ne  peut  point  faire  de  \œux 
selon  le  droit  ».  —  La  troisième  objection  fait  remarquer 

qu'  «  à  ceux  qui  entrent  en  religion  est  concédée  une  année  de 
probation,  selon  la  règle  du  bienheureux  Benoît  (ch.  lviii)  et 

selon  le  statut  d'Innocent  I\  (BuUaire  de  l'Ordre  des  Prêcheurs, 
Innocent  IV,  dipl.  LXXIV,  17  juin  ii!\!\),  afin  que  la  probation 

précède  l'obligation  du  vœu.  Donc  il  semble  illicite  que  les 

enfants  soient  obligés  par  vo^u  à  la  leligion  aNant  l'année  de 
probation  ». 

L'argument  sed  contra  dit  que  «  ce  qui  n'est  pas  fait  selon 

le  droit  n'est  pas  valide,  alors  même  que  nul  ne  le  révoque. 

Or,  le  vœu  d'une  enfant,  même  s'il  est  émis  avant  les  années 
de  puberté,  est  valide,  à  moins  que  les  parents  ne  le  révo(|uent 

dans  l'année,  comme  on  le  voit  \\,  q.  11,  ch.  Puella.  Donc 

les  enfants  peuvent  licitement  et  selon  le  droit  s'obliger  par 
vœu  à  la  religion,  même  avant  les  années  de  puberté  ». 
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Au  corps  (le  rai'ticlo,  saint  Tliotnas  ruppelle  ((uc  «  conirnc  il 
ressort  de  ce  qui  a  été  déjà  dit  (art.  7),  il  y  a  un  double  vœu  : 

le  vœu  simple;  et  le  vœu  solennel.  —  Et  parce  que  la  solen- 
nité du  vœu  consiste  dans  une  certaine  bénédiction  et  consécra- 

tion spirituelle,  comme  il  a  été  dit  (airt.  7),  qui  se  fait  par  le 

ministère  de  i'Ép'lise,  à  cause  de  cela  la  solennisation  du  vœu 
tombe  sous  la  dispensation  de  lllglise  ».  Kicn  de  plus  net  que 

cette  déclaration  de  saint  Tbomas.  Nous  >  voyons  résolue  par 

lui-même  la  principale  objection  que  l'on  Noudiait  faire  contre 

sa  doctrine  de  la  solennité  du  vœu,  comme  nous  l'avons  déjà 

lemarqué.  La  solennisation  du  v(Eu  dépend  de  l'Eglise,  parce 

que  l'Eglise  y  a  une  part  essentielle,  bien  que  d'ordie  ministé- 

riel seulement.  C'est  elle,  en  effet,  qui  doit  recevoir,  au  nom 
de  Dieu,  la  donation  totale  du  sujet  requise  pour  la  solennité 

du  vœu.  Il  lui  appartiendra  donc  de  déterminer  quand,  com- 
ment, et  dans  quelles  conditions  cette  donation  devra  se  faire. 

Voilà  dans  quel  sens  la  solennité  du  vœu  peut  et  doit  être  dite 

n'être  que  d'institution  ecclésiastique.  Mais  cela  ne  préjudicie 
en  rien  à  son  caractère  intrinsèque  de  bénédiction  et  de  consé- 

cration spirituelle  causée  par  Dieu  en  raison  même  de  l'accep- 

tation de  l'Eglise.  —  «  Pour  le  vœu  simple,  il  tire  son  etricacité 

de  la  délibération  de  l'ame,  par  laquelle  un  sujet  entend 

s'obliger.  Or,  que  cette  obligation  manque  de  force,  la  cbose 

peut  se  produire  d'une  double  manière.  D'abord,  à  cause  du 
manque  de  raison;  comme  on  le  voit  pour  les  aliénés  ou  les 

furieux,  qui  ne  peuvent  point  s'obliger  par  vœu  à  quelque 

cbose,  tant  qu'ils  sont  dans  leui'  élat  d'aliénation  ou  de  furie. 
Ensuite,  parce  que  celui  f[ui  fait  le  vœu  est  soumis  à  la  puis- 

sance d'un  autre;  ainsi  qu'il  a  été  dit  plus  haut  (art.  préc).  El, 
précisément,  ces  deux  raisons  concourent  dans  les  enfants, 

avant  les  années  de  puberté;  car  et  ils  manquent  de  raison, 

dans  la  plupart  des  cas;  et  ils  sont  naturellement  sous  la  garde 

des  parents  ou  des  tuteurs  qui  en  tiennent  lieu.  Il  suit  de  là 

que  leurs  vœux  manquent  de  forcé  à  un  donble  titie.  Il  arrive 

cependant  que  la  disposition  de  la  nature,  laquelle  n'est  point 

soumise  aux  lois  bumaines,  accélère  l'usage  de  la  raison,  en 

quel([ues-uns,  bien  qu'en  un  petit  nombre,  lesquels  sont  dits, 
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pour  cela,  rajxibles  de  dol  (en  latin  doli  capaces).  Et  toutefois 

cela  ne  fait  pas  qu'ils  soient  en  rien  soustraits  à  la  garde  des 

parents,  déterminée  d'a|)rès  la  loi  humaine,  qui,  elle,  considère 
les  choses  selon  la  pluralité  des  cas  ».  —  On  aura  remarqué 

celle  explication  de  saint  Thomas  sur  l'usage  de  la  raison  dans 

les  enfants.  On  voit  que  pour  lui  l'usage  de  la  raison  se  prend 

aussi  dans  un  sens  large  :  cai-,  au  sens  strict,  comme  il  l'en- 

seigne lui-même,  l'usage  de  la  raison  commence  vers  l'âge  de 

sept  ans;  et,  ici,  il  ne  le  met  qu'après  l'âge  de  ])uberté,  c'est- 

à-dire  vers  l'âge  de  quatorze  ans  (cf.  Senlencos.  IV.  dist.  27, 

q.  2,  art.  2;  ou  Snppléinenl .  (j.  \'.\.  art.  2). 
Ces  explications  une  fois  données,  saint  Ihomas  ajoute  : 

<(  Nous  dirons  donc  que  si  un  garçon  ou  une  fille,  avant  les 

années  de  puberté,  n'a  pas  encoi'e  l'usage  de  la  raison  »,  au 

sens  où  on  l'entend  ici,  d'une  discrétion  assez  parfaite  pour 

bien  saisir  la  portée  de  l'acte  à  accompli i-,  «  ce  garçon  ou  cette 

fille  ne  peut  en  aucune  manière  s'obliger  par  vcru.  Oue  si, 

avant  les  années  de  puberté,  l'enfant  a  atteint  l'usage  de  rai- 

son »,  au  sens  qui  vient  d'être  dit,  «  il  peut,  en  ce  qui  est  de 

lui,  s'obliger;  mais  son  vœu  peut  «Mre  irrité  par  les  |)arents,  à 
la  garde  desquels  il  demevne  encore  soumis.  Toutefois,  (juel 

que  soit  le  degré  de  sa  précocité,  avant  les  années  de  puberté, 

il  ne  [)eut  point  s'obligei-  par  le  vœu  solennel  de  religion, 

à  cause  du  statut  de  l'Église,  qui  regarde  ce  qui  se  passe  le  plus 
communément.  Mais,  après  les  années  de  puberté,  le  sujet  pent 

déjà  s'obliger  par  le  vœu  de  religion,  qu'il  s'agisse  du  va>u 
simple  ou  du  vœu  solennel,  sans  la  volonté  des  parents  ».  — 
Ce  dernier  point  a  été  modifié  par  des  statuts  plus  récents. 

Les  va»uv  simples  de  religion  ne  peuvent  pas  se  faire  avant 
rage  de  seize  ans;  et  les  vœux  solennels  doivent  être  précédés 

de  trois  ans  de  vœux  simples. 

Vad  priinum  explique  que  «  la  raison  donnée  pai-  l'objection 

vaut  pour  les  enfants  tjui  n'ont  |)as  atteint  l'usage  de  la  rai- 
son »,  au  sens  dont  nous  avons  parlé;  «  et  dont  les  \a'u\  sont 

invalides,  comme  il  a  été  dit  »  (au  corps  de  l'article). 

L'ud  seciinduin  rappelle  que  «  les  vœux  de  ceux  qui  sont  sous 

la  puissance  d'autrui  ont  une  condition  implicite,  savoir  qu'ils 
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ne  seront  point  révoqués  par  le  supérieur  :  condition  qui  les 

rend  licites;  et  valides,  (juand  elle  existe,  ainsi  (ju'il  a  été  dit  » 

(art.  préc,  ad  /'"",  ad  ̂ /""'). 

Vad  terlium  dit  que  u  l'objection  procède  du  vœu  solennel, 

qui  se  fait  par  la  profession  ».  —  D'ailleurs,  aujourd'hui,  nous 

l'avons  dit,  la  législation  do  l'Éo-lise  a  été  rnoditiée  sui-  ce  point. 

Nous  n'avons  plus,  pour  achever  cette  grande  question  du 

vœu,  qu'à  traiter  de  la  ilispense  dont  le  vœu  peut  être  sus,cep- 

tible  :  de  la  dispense  elle-même,  ou  de  sa  possibilité;  et  de  l'au- 

torité qu'elle  requiert.  —  Au  sujet  de  la  dispense  ou  de  sa 

possibilité,  nous  l'étudierons  :  d'abord,  en  général;  puis,  par 
rapport  au  vœu  solennel  de  continence.  —  Le  premier  point 

\a  faire  l'objet  de  l'article  qui  suit. 

Article  X. 

Si  dans  le  vœu  la  dispense  est  possible? 

Trois  objections  veulent  piouver  que  a  dans  le  vœu,  la  dis- 

pense n'est  point  possible  ».  —  La  première  arguë  de  ce  que 
((  c'est  chose  moindre  de  commuer  un  vœu  que  de  dispenser  à 
son  sujet.  Or,  le  vœu  ne  peut  pas  être  commué.  Il  est  dit,  en 

effet,  au  Lévilique,  ch.  xxvn  (v.  9,  10)  :  Si  quelqu'un  voue  au 

Seigneur  un  animal  susceptible  d'être  immolé,  cet  animal  sera 

saint,  et  il  ne  pourra  point  être  changé,  ni  un  bon  à  la  place  d'un 

mauvais,  ni  un  mauvais  à  la  place  d'un  bon.  Donc  à  plus  forte 

raison  ne  pourra-t-on  pas  dispenser  dans  le  vœu  ».  —  La  se- 

conde objection  ,  dont  la  teneur  est  particulièrement  digne 

d'attention,  déclare  que  «  dans  les  choses  qui  appartiennent  à 
la  loi  de  nature  et  dans  les  préceptes  divins,  il  ne  peut  pas 

être  fait  de  dispense  par  l'homme;  et  surtout  dans  les  pré- 

ceptes de  la  première  table  (cf.  l"-2"'',  q.  100,  art.  4-0),  qui 
sont  ordonnés  directement  à  l'amour  de  Dieu,  fin  dernière  des 

préceptes.  Or,  l'accomplissement  du  vœu  est  de  la  loi  de  na- 

ture; et  c'est  aussi  un  précepte  de  la  loi  divine,  comme  il  res- 
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sort  de  ce  qui  a  été  dit  plus  haut  (art.  3)  :  et  il  appartient  aux 

préceptes  de  la  première  table,  étant  un  acte  de  latrie  »  ou  de 

religion,  d  Par  consé(iuent,  il  ne  peut  pas  y  avoir  dispense 

dans  le  vœu  ».  —  La  troisième  objection  rappelle  que  «  Tobli- 

gation  du  vœu  est  fondée  sur  la  lîdélité  que  l'homme  doit  à 
Dieu,  comme  il  a  été  dit  (art.  3).  Or,  dans  cette  fidélité  nul  ne 

peut  accorder  de  dispense.  Donc,  jiaroillement  aussi  dans  le 
vœu  ». 

L'argument  sed  coiilrn  fait  observer  que  «  ce  qui  émane  de 
la  volonté  commune  a  plus  de  fermeté,  semble-t-il,  que  ce  qui 

émane  de  la  volonté  particulière  d'une  seule  personne.  Or, 
dans  la  loi,  qui  tient  sa  force  de  la  volonté  commune  »,  quant 

au  fait  d'exister,  non  quant  à  la  raison  intrinsèque  de  la  force 

d'obliger,  (jui  vient  de  Dieu  et  non  de  l'homme,  «  l'homme 
peut  accorder  la  dispense.  Donc  il  semble  que  dans  le  vœu 

aussi  l'homme  peut  dispenser  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  nous  avertit  que  n  la 

dispense  du  va^u  doit  s'entendre  à  la  manière  de  la  dispense 

(jui  se  fait  dans  l'observation  d'une  loi.  C'est  qu'en  effet,  parce 

que,  comme  il  a  été  dit  plus  haut  (/"-•?"",  q.  96,  art.  G;  q.  97, 
art.  !x),  la  loi  est  posée  en  prenant  garde  à  ce  qui  est  le  bien 

dans  la  pluralité  des  cas,  et  qu'il  arrive  qu'en  certain  cas  ceci 

n'esl  plus  un  bien,  il  a  fallu  qu'il  fût  déterminé  par  quelqu'un 
que  dans  ce  cas  particulier  la  loi  ne  doit  pas  être  observée.  Et 

ceci  est  proprement  dispenser  dans  la  loi;  car  la  dispensation 

semble  implicjuer  une  certaine  distribution  ou  application  pro- 

portionnée de  quelque  chose  de  commun  à  ce  qui  est  contenu 

sous  lui.  auquel  mode  on  dit  que  ({uelqu'un  dispense  la  nour- 
riture à  ̂ a  famille.  Pareillement,  celui  qui  fait  un  vœu  se  fixe 

à  lui-même,  d'une  certaine  manière,  une  loi,  s'obligeant  à 
(|uelque  chose  cpii  en  lui-même  et  dans  la  pluralité  des  cas  est 
un  bien.  Toutefois,  il  peut  arriver  que  dans  quelque  cas  cela 

soit  ou  un  mal  pur  et  simple,  ou  une  chose  inutile,  ou  l'obs- 
tacle à  un  bien  plus  grand;  chose  qui  est  contre  la  raison  de 

ce  qui  tombe  sous  le  vd'u,  comme  il  ressort  de  ce  qui  a  été 

dit  (art.  2).  Il  s'ensuit  qu'il  est  nécessaire  qu'il  soit  déterminé 

que  dans  ce  cas  le  vœu  ne  doit  pas  être  gardé.  Et  s'il  est  déter- 
\ll.    —  La  Religion.  16 
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miné,  d'une  façon  absolue,  que  tel  vœu  ne  doit  pas  être  gardé, 

on  dit  alors  qu'il  y  a  dispense  du  vœu.  Si,  pour  ce  qui  devait 
être  observé,  on  impose  une  autre  chose,  dans  ce  cas  on  dit 

qu'il  \  a  commutation  du  vœu.  Par  où  l'on  voit  que  c'est  chose 

moindre  de  commuer  un  vœu  que  de  dispenser  d'un  vœu. 

L'un  et  l'autre  cependant  consiste  dans  la  puissance  de  l'Église», 

comme  nous  aurons  à  le  préciser  à  l'article  12. 

Vad  primam  explique  que  a  l'animal  qui  pouvait  être  im- 

molé, du  simple  fait  qu'il  était  voué,  était  réputé  saint,  comme 
appartenant  par  voie  de  mancipation  au  culte  divin.  Et  telle 

était  la  raison  pour  laquelle  il  ne  pouvait  pas  être  changé. 

C'est  ainsi,  du  reste,  que  même  aujourd'hui  si  quelqu'un  a  voué 

une  chose  et  qu'elle  soit  consacrée,  tel  un  calice  ou  une  mai- 
son, il  ne  pourra  pas  la  changer  en  une  autre,  soit  meilleure, 

soit  moins  bonne.  L'animal,  au  contraire,  qui  ne  pouvait  pas 

être  sanctifié,  parce  qu'il  n'était  pas  apte  à  être  immolé,  pou- 

vait être  racheté  et  devait  l'être,  comme  la  loi  le  marque  au 
même  endroit  (v.  1 1  et  suiv.)  ».  —  Cette  réponse  nous  fait  déjà 
pressentir  la  distinction  à  faire  entre  les  vœux  simples  et  les 

vœux  solennels,  en  ce  qui  est  de  la  possibilité  de  la  dispense. 

Vad  secundum  fait  observer  que  «  comme  de  droit  naturel  et 

de  précepte  divin  l'homme  est  tenu  d'accomplir  son  vœu, 

pareillement  aussi,  par  les  mêmes  liens,  d'obéir  à  la  loi  ou  au 

commandement  des  supérieurs  ».  Et  cependant,  nous  l'avons 
dit,  on  peut  dispenser  dans  la  loi  ou  le  commandement  des 

supérieurs.  «  D'ailleurs,  quand  on  dispense  dans  quelque  loi 

humaine,  on  ne  fait  point  qu'il  ne  soit  pas  obéi  à  la  loi,  ce 
qui  serait  contre  la  loi  de  nature  et  contre  le  commandement 

divin  ;  mais  on  fait  que  ce  qui  était  loi  n'est  plus  loi  dans  ce 

cas.  De  même  aussi,  par  l'autorité  du  supérieur  qui  dispense 

il  est  fait  que  ce  qui  était  contenu  dans  le  vœu  ne  l'est  plus, 

en  tant  qu'il  est  déterminé  que  dans  ce  cas  ce  n'est  plus  une 
matière  propre  au  vœu.  Il  suit  de  là  que  lorsque  le  prélat  de 

l'Église  dispense  dans  le  vœu,  il  ne  dispense  point  dans  le  pré- 
cepte du  droit  naturel  ou  divin;  mais  il  précise  et  détermine 

ce  qui  tombait  sous  l'obligation  de  la  délibération  de  l'homme, 

laquelle  n'a  point  pu  prévoir  toutes  choses  ».   —  Retenons  ce 
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dernier  mot.  Il  nous  donne  la   clef  de   toute  la  raison   de   la 

dispense. 

L'«(/  terlium  déclare  qu'  u  il  n'appartient  pas  à  la  fidélité  due 

à  Dieu,  que  Ihoninie  fasse  ce  qui  dans  l'ordre  du  vœu  est 
chose  mauvaise,  ou  inutile  ou  de  nature  à  empêcher  un  plus 

grand  bien;  à  quoi  tend  la  dispense  du  vœu.  Et  voilà  pour- 

quoi la  dispense  du  vœu  n'est  point  contre  la  fidélité  due  à 
Dieu  ». 

Nous  dirons  donc,  purement  et  simplement,  que  le  vœu 

simple  peut  être  commué  et  dispensé.  11  est  possible,  en  effet, 

que  pour  la  chose  qui  devait  être  observée  une  autre  doive  être 

imposée,  ou  même  qu'il  faille  déterminer  d'une  façon  absolue 
que  cette  cliose  ne  doit  point  être  observée.  La  raison  en  est 

que  cette  chose  peut  cesser  d'être  matière  du  vœu.  Elle  peut, 
en  effet,  devenir  purement  et  simplement  mauvaise,  ou  inu- 

tile, ou  de  nature  à  empêcher  un  plus  grand  bien.  Et  cela, 

parce  qu'il  s'agit  d'une  chose  qui  a  été  déterminée  par  la  libre 

raison  pratique  de  lindix  idu  humain,  (jui  ne  peut  point,  d'une 
manière  absolue,  prévoir  toutes  les  possibilités  de  nature  à 

affecter  la  matière  ou  l'objet  de  son  acte.  —  Ce  que  nous  venons 

de  dire  du  vœu  simple  doit-il  s'entendre  aussi  du  vœu  so- 
lennel? Et  pour  fixer  la  ciueslion  sur  son  point  le  plus  délicat, 

dirons-nous  que  le  vœu  solennel  de  continence,  tel  que  nous 

avons  vu  qu'il  existe  pour  le  sous-diacre  ou  pour  le  profès 
solennel,  peut  être  dispensé?  La  question  se  posait,  déjà  du 

temps  de  saint  Thomas,  plus  spécialement  pour  ce  va^u,  en 

raison  des  cas  de  mariage  (|u'il  est  de  nature  à  intéresser, 

comme  nous  le  verrons  dès  la  première  objection  de  l'article 
qui  va  suivre.  Cet  article,  et  la  doctrine  que  saint  Thomas  y 

enseigne,  offre,  aujourd'hui,  des  difficultés  considérables. 

Avant  d'essayer  de  les  résoudre  et  pour  en  mieux  voir  la  portée, 
lisons  d'abord  le  texte  du  saint  Docteur. 
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Article  XI. 

Si  dans  le  vœu  solennel  de  continence  il  y  a  possibilité 
de  dispense? 

Quatre  objections  veulent  prouver  que  «  dans  le  vœu  solen- 

nel de  continence,  il  y  a  possibilité  de  dispense  ».  —  La  pre- 
mière appuie  sur  ce  que  «  Tune  des  raisons  de  dispense  dans 

le  vœu  est  s'il  devient  un  obstacle  à  un  meilleur  bien,  comme 

il  a  été  dit  (art.  préc).  Or,  le  vœu  de  continence,  même  s'il 
est  solennel,  peut  être  un  obstacle  à  un  bien  meilleur.  I.e  bien 

commun,  en  etïet,  est  chose  plus  divine  que  le  bien  d'un  seul  (Aris- 
tote,  Éf/iicjue,  liv.  1,  ch.  n,  n.  8;  de  saint  Th.,  leç.  2).  Or,  il 

se  peut  que  par  la  continence  du  sujet  soit  empêché  le  bien  de 

toute  la  multitude;  comme  si  par  le  mariage  contracté  entre 

personnes  qui  ont  fait  vœu  de  continence  la  paix  de  la  patrie 

pouvait  être  procurée.  Donc  il  semble  que  dans  le  vœu  solen- 

nel de  continence  il  y  a  possibilité  de  dispense  ».  —  La  seconde 
objection  dit  que  «  la  religion  ou  la  vertu  de  latrie  est  une 

plus  noble  vertu  que  la  chasteté.  Or,  si  quelqu'un  voue  un 

acte  de  latrie,  par  exemple  d'offrir  à  Dieu  un  sacrifice,  il  peut 
y  avoir  dispense  au  sujet  de  ce  vœu.  Donc  à  plus  forte  raison 

il  pourra  y  avoir  dispense  dans  le  vœu  de  continence,  qui 

porte  sur  l'acte  de  la  chasteté  ».  —  La  troisième  objection  fait 

remarquer  que  «  comme  l'observation  du  vœu  d'abstinence 

peut  tourner  au  péril  de  la  personne,  de  même  aussi  l'obser- 
vation du  vœu  de  continence.  Or,  dans  le  vœu  d'abstinence, 

s'il  tourne  au  péril  de  la  personne,  il  y  a  possibilité  de  dis- 
pense. Donc  pareillement  et  pour  la  même  raison  il  y  a  pos- 

sibilité de  dispense  dans  le  vœu  de  continence  ».  —  La  qua- 
trième objection  déclare  que  «  comme  sous  la  profession 

religieuse,  d'où  le  va^u  est  solennisé,  est  contenu  le  vœu  de 
continence;  de  même  aussi,  le  va^u  de  pauvreté  et  le  vœu 

d'obéissance.  Or,  dans  le  va'u  de  pauvreté  et  d'obéissance,  il 
y  a  possibilité  de  dispense;  comme  on  le  voit  pour  ceux  qui 
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après  la  profession  sonl  pris  pour  lépiscopat.  Donc  il  semble 

que  dans  le  vœu  solennel  de  continence  il  y  a  possibilité  de 

dispense  i^. 

Nous  avons  ici  deux  arguments  sed  conlra,  dont  lun,  du 

reste,  aura  besoin  d'être  expliqué;  et  dont  l'autre  a  motivé  l'ar- 
ticle présent  et  la  doctrine  que  saint  Thomas  va  nous  exposer. 

—  Le  premier  est  le  texte  de  V Ecclésiasliqiie ,  ch.  xxvi  (v.  -^o),  où 

«  il  est  dit  :  fous  les  trésors  ne  sonl  point  comparables  à  l'âme 
continente  ».  —  Le  second  est  le  texte  du  Droit,  Extra,  de  Statu 
Monach.,  à  la  fin  de  cette  décrétale,  Cum  ad  monasterium,  où 

«  il  est  dit  :  Le  renoncement  à  la  propriété,  comme  aussi  la  garde 

de  la  chasteté,  sont  à  ce  point  annexés  à  ta  règle  monacale,  que  le 

Souverain  Pontife  lui-même  ne  peut  pas  accorder  de  permission 
contre  elles  » . 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  commence  par  faire  ic- 
marquer  que  «  dans  le  vœu  de  continence,  on  peut  considérer 

trois  choses  :  d'abord,  la  matière  du  vœu,  c'est-à-dire  la  conti- 
nence elle-même;  secondemenl,  la  perpétuité  du  vœu,  selon 

que  (juelquun  s'astreinl  par  vœu  à  l'observance  perpétuelle  de 
la  continence;  troisièmement,  la  solennité  elle-même  du  vœu. 

—  Il  en  est  donc  qui  disent  >,  poursuit  le  saint  Docteur,  cl  il 

fait  ici  allusion  à  (juillaume  d'Auxerre,  dans  sa  Somme  d'or, 

liv.  III,  tr.  VII,  ch.  I,  q.  ."),  «  que  le  vœu  solennel  ne  peut  pas 
avoir  de  dispense,  en  raison  de  la  continence  ellc-tnême,  la- 

quelle ne  peut  être  compensée  pai'  rien,  comme  il  ressort  du 

texte  qui  a  été  cité  »  à  l'argument  sed  contra.  «  Ils  donnent 

pour  raison  de  cela,  ([ue  pur  la  continence  l'homme  triomphe 

de  l'ennemi  domeslifjue,  vu  que  par  la  continence  l'homme  se 

conforme  d'une  manièie  parfaite  au  Christ  selon  la  pureté  de 

l'àme  et  du  corps.  —  Mais,  reprend  saint  Thomas,  cette  raison 

ne  semble  pas  être  elïicace.  Car  les  biens  de  l'àme,  tels  que  la 
contemplation  et  la  prière,  sont  de  beaucoup  meilleurs  que 

les  biens  du  corps  et  nous  conforment  davantage  à  Dieu:  et 

cependant  il  peut  >  a\  oir  dispense  dans  le  \  œu  de  la  prière  et 

de  la  contemplation.  Dès  lors,  il  ne  senîble  pas  qu'il  y  ait  de 

raison  qu'on  ne  puisse  pas  dispenser  dans  le  vœu  de  conii- 

nence,  si   Ion   regarde   d'une   façon    absolue    la  dignité   de  la 



3^6  SOMME    THÉOLOGIQUE. 

continence.  Alors  surtout  que  l'Apôtre,  dans  la  première  Épître 
aux  Corinthiens,  ch.  vu  (v.  3A),  invite  à  la  continence  en  vue 

de  la  contemplation,  disant  que  la  femme  qui  n'est  point  mariée 

pense  aux  choses  de  Dieu;  et  toujours  la  fin  l'emporte  sur  ce 
qui  lui  est  ordonné. 

«  C'est  pourquoi  d'autres  (Albert  le  Grand,  Sentences,  liv.  IV, 
dist.  XXXVIII,  art.  i6)  assignent  comme  raison  la  perpétuité  et 

l'universalité  de  ce  vœu.  Ils  disent,  en  efTet,  que  le  vœu  de 
continence  ne  peut  être  transgressé  que  par  ce  qui  est  tout  à 

fait  contraire;  chose  qui  n'est  jamais  permise  en  aucun  vœu. 
—  Mais,  déclare  saint  Thomas,  ceci  est  manifestement  faux. 

Car,  de  même  qu'user  de  l'union  charnelle  est  contraire  à  la 
continence;  pareillement,  manger  de  la  chair  ou  boire  du  vin 

est  contraire  au  fait  de  s'abstenir  de  ces  choses;  et  cependant 
il  peut  y  avoir  dispense  en  ces  sortes  de  vœux. 

«  Aussi  bien,  il  semble  à  d'autres  »,  et  c'était  le  sentiment 
de  saint  Thomas  lui-même  dans  son  Commentaire  sur  les  Sen- 

tences, liv.  IV,  dist.  38,  q.  i,  art.  4,  q'"  1,  ad  S""",  «  que  dans  le 
vœu  solennel  de  continence  il  \  a  possibilité  de  dispense,  en 

raison  de  quelque  utilité  ou  nécessité  publique,  comme  on  le 

voit  dans  l'exemple  apporté  (obj.  i),  de  la  pacification  des 
terres  par  la  conclusion  de  quelque  mariage.  —  Mais  ».  re- 

prend saint  Thomas,  et  c'est  ici  la  raison  dernière  de  toute  sa 
pensée  sur  cette  grande  question,  «  parce  que  la  décrétale  citée 

(dans  l'argument  sed  contra)  dit  expressément  que  le  Souve- 
rain Pontife  lui-même  ne  peut  pas  donner  licence  à  un  moine 

contre  la  garde  de  la  chasteté,  à  cause  de  cela,  il  semble  qu'il 
faut  parler  autrement  et  dire  que,  comnie  il  a  été  marqué  plus 

haut  (art.  préc,  ad  1'""),  et  on  le  trouve  au  chapitre  dernier  du 
Lévitique  (v.  9,  10,  28  et  suiv.),  ce  qui  a  été  une  fois  sanctifié  » 

ou  consacré  «  au  Seigneur,  ne  peut  pas  être  changé  et  appli- 

qué à  d'autres  usages.  C'est  qu'en  effet,  un  prélat  de  l'Eglise 
ne  peut  point  faire  que  ce  qui  a  été  sanctifié  »  ou  consacré 

«  perde  sa  sanctification  »  ou  sa  consécration,  «  même  dans 

les  choses  inanimées;  par  exemple,  qu'un  calice  consacré  cesse 

d'être  consacré,  s'il  demeure  dans  son  intégrité.  Et  donc  un 

prélat  pourra  bien   moins  encore  faire   ceci,   qu'un    homme 
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consacré  à  Dieu,  tant  qu'il  vit,  cesse  d'être  consacré.  Or,  la 
solennité  du  vœu  consiste  dans  une  certaine  consécration  ou 

bénédiction  du  sujet  qui  émet  le  vœu,  ainsi  qu'il  a  été  dit 

(arf.  7).  Il  s'ensuit  qu'il  ne  peut  pas  être  fait,  par  un  prélat  de 

l'Église,  que  celui  qui  a  émis  un  vœu  solennel  se  désiste  de 

ce  à  quoi  il  est  consacré  »  par  ce  vœu,  pas  plus  qu'il  ne  peut 

être  fait  que  l'homme  consacré  par  l'ordination  cesse  d'être  ce 
à  quoi  cette  ordination  le  consacre  :  «  par  exemple,  que  celui 

qui  est  prêtre  cesse  d'être  prêtre;  bien  que  le  prélat  puisse, 

pour  certaines  causes,  suspendre  l'exécution  de  l'ordre.  Et, 
par  une  raison  semblable,  le  Pape  ne  peut  point  faire  que  celui 

qui  a  professé  la  religion  »,  c'est-à-dire  qui  a  émis  la  profes- 
sion religieuse  solennelle,  «  ne  soit  pas  religieux;  bien  que  cer- 

tains juristes  disent,  par  ignorance,  le  contraire  ».  Ce  dernier 

mot  de  saint  Thomas  nous  fait  entendre  combien,  pour  le  saint 

Docteur,  la  question  avait  d'importance  et  combien  elle  parais- 
sait nette  à  ses  yeux. 

«  Il  faut  donc  considérer,  ajoute-t-il,  si  la  continence  est 

essentiellement  annexée  à  ce  pour  quoi  le  v(ru  est  solennisé  ; 

car,  si  elle  ne  lui  est  pas  essentiellement  annexée,  la  solennité 

de  la  consécration  pouria  demeurer  sans  l'obligation  ou  la 

dette  de  la  continence;  chose  qui  ne  pourra  pas  arriver,  s'il  y 
a  annexion  essentielle  à  ce  pour  quoi  le  vœu  est  solennisé.  Or, 

l'obligation  de  la  continence  n'est  pas  essentiellement  annexée 

à  l'ordre  sacré;  elle  ne  lui  est  annexée  que  parce  que  l'Église 
la  ainsi  statué.  Il  suit  de  là  quil  semble  que  la  dispense  puisse 

être  accordée  par  l'Église  dans  le  vd'u  de  continence  solennisé 

par  la  réception  de  l'ordre  sacré.  —  Vu  contraire,  l'obligation 
de  la  continence  est  essentielle  à  l'état  de  la  religion  »,  ou  à 

l'état  religieux,  «  par  lequel  l'homme  renonce  au  siècle  »  ou 
au  monde,  «  totalement  voué  au  service  de  Dieu;  chose  ou 

destination  qui  ne  peut  pas  exister  ensemble  avec  le  mariage, 

où  incombe  la  nécessité  de  pourvoir  à  la  femme,  aux  enfants, 

à  la  famille  ou  à  la  maison  et  à  toutes  les  choses  qui  sont  re- 

(juises  pour  cela.  Aussi  bien  l'Apôtre  dit,  dans  la  première 

Kpître  aux  Corinthiens,  ch.  vu  (v.  .'53),  que  celui  qui  est  avec 
une  femme  a  la  sollicitude  des  choses  du  monde,  comment  il  plaira 
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à  sa  femme;  et  il  est  divisé.  D"où  le  nom  de  moine,  tiré  de 
V unité  »  (en  grec,  aovx;  veut  dire  qui  est  un,  qui  est  seul),  «  par 

opposition  à  la  division  dont  parle  l'Apôtre.  Et  voilà  pourquoi 
dans  le  vœu  solennisé  par  la  profession  religieuse,  il  ne  peut 

pas  être  accordé  de  dispense  par  l'Église;  et  la  raison  est  assi- 

gnée par  la  décrétale  »  citée  à  l'argument  secl  contra  :  «  parce 
que  la  chasteté  est  cmnexée  à  la  règle  monacale  » .  —  Tout  sera  à 

peser  dans  ce  corps  d'article.  Mais  avant  d'en  préciser  la  portée, 
lisons  les  réponses  aux  objections. 

Uad  primum  déclare  qu'  «  aux  périls  des  choses  humaines  il 
faut  obvier  par  les  choses  humaines;  et  non  par  ceci,  que  les 

choses  divines  soient  tournées  aux  usages  humains  »  ;  décla- 

ration magnifique  qu'on  ne  saurait  trop  souligner,  pour  em- 
pêcher tout  abus  contraire  de  prescrire  :  et  par  là  nous  faisons 

allusion,  non  certes  aux  exceptions  que  l'Église  elle-même, 
dans  sa  sagesse,  et  comme  gérante  des  choses  de  Dieu  sur  la 

terre,  croirait  ou  aurait  cru  pouvoir  ou  devoir  faire,  comme 

nous  l'expliquerons  bientôt;  mais  aux  abus  de  pouvoir,  que 

l'autorité  civile  a  multipliés,  au  nom  d'un  faux  intérêt  de 

l'État  apprécié  selon  l'erreur  du  laïcisme  révolutionnaire.  C'est 

qu'en  effet,  poursuit  saint  Thomas,  et  nous  devrons  retenir  sa 
formule  :  «  Ceux  qui  ont  fait  profession  religieuse  sont  morts 
au  monde  et  vivent  à  Dieu.  Aussi  bien  ils  ne  doivent  être 

rappelés  à  la  vie  humaine,  à  l'occasion  de  quelque  événement 

que  ce  puisse  être  ».  —  Qu'on  juge,  à  la  lumière  de  ces  paroles, 

le  caractère  des  profanations  commises  par  l'impiété  de  l'hé- 
résie protestante  et  de  la  Révolution  qui  en  est  issue. 

Vad  secundum  fait  observer  que  «  dans  le  vœu  de  la  conti- 
nence temporelle,  on  peut  dispenser;  comme  aussi  dans  le 

vœu  de  la  prière  temporelle  ou  de  l'abstinence  temporelle  », 

c'est-à-dire  qui  portent  sur  un  temps  déterminé.  «  Mais,  que 
dans  le  vœu  de  continence  solennisé  par  la  profession,  on  ne 

puisse  pas  dispenser,  ce  n'est  point  en  tant  qu'il  est  un  acte 

de  chasteté;  c'est  en  tant  qu'il  commence  à  appartenir  à  la 
vertu  de  latrie  ou  de  religion  par  la  profession  religieuse  », 

c'est-à-dire  en  tant  qu'il  implique  une  consécration  à  Dieu, 
comme  il  a  été  expliqué. 
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Lad  tertiuni  note  une  distinction  essentielle  entre  labsti- 

ncnce  et  la  continence.  «  La  nourriture  estxlirectemenl  ordon- 

née à  la  conservation  de  la  personne  ;  et  voilà  pourquoi  l'abs- 
tinence de  la  nourriture  peut  tourner  directement  au  péril  de 

la  personne.  Aussi  bien  de  cette  raison  le  vœu  d'abstinence 

tire  sa  possibilité  de  dispense.  Mais  l'union  des  sexes  n'est  pas 
ordonnée  directement  à  la  conservation  de  la  personne;  elle 

est  ordonnée  à  la  conservation  de  l'espèce.  Il  suit  de  là  que 

l'abstinence  de  cette  union  par  la  continence  ne  va  pas  non 
plus  directement  au  péril  de  la  personne.  El  si,  accidentelle- 

ment, un  péril  personnel  peut  s'ensuivre,  on  peut  y  subvenir 

d'autre  manière;  savoir  par  l'abstinence  »  à  l'endroit  d'une 

alimentation  trop  abondante,  «  ou  pur  d'autres  remèdes  cor- 
porels ». 

ï.'ac(  quartum  dit  que  «  le  ielij,^ieux  qui  est  fait  évoque,  de 

même  qu'il  n'est  point  délié  du  vœu  de  continence,  paieillc- 

nienl  n'est  pas  délié  non  plus  du  vœu  de  pauvreté;  car  il  ne 
doit  avoir  rien  en  propre,  mais  comme  dispensateur  des  biens 

communs  de  son  église.  Semblablement  aussi,  il  n'est  point 

délié  du  vœu  d'obéissance;  mais  c'est  [)ar  accident  qu'il  n'est 

point  tenu  d'obéir,  s'il  n'a  point  de  supéiicur;  comme,  du  reste, 

l'Abbé  du  monastère,  lequel  cependant  n'est  point  délié  du 

vœu  d'obéissance  ».  —  On  remarquera  ce  point  de  doctrine 
si  important,  au  sujet  de  la  perinanence  des  vœux  de  leligioji 

dans  les  religieux  qui  sont  faits  évèfiues. 

Saint  Tbomas  ajoute  un  mot  pour  expli([ucr  «  le  texte  de 

VEcclrsi'i.stif/ar  cité  dans  l'argument  sed  contra  d,  au(piel,  nous 

l'avons  vu,  (pichiues-uns  donnaient  une  portée  inexacte.  Ce 

texte  «  doit  s'entendre  en  ce  sens  que  ni  la  fécondité  de  la 
chair  ni  quelque  autre  bien  cijrporel  ne  sont  comparables  à  la 

continence  qui  est  rangée  parmi  les  biens  de  l'àme  ;  comme 
saint  Augustin  le  tlil,  au  livie  <le  ta  .sdinlc  \  ii-giiiilr  (eh.  vni). 
Kt  voilà  pourquoi  il  est  dit  intentionnellement,  dans  le  texte, 

de  rame  coiilincnle,  et  non  pas  de  la  chair  conlinenle  ». 

.\insi  donc,  pour  saint  Thomas,  dans  le  vœu  solennel  do 

continence,   aucune   dipense  ne  peut  être  donnée,   quand   il 
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s'agit  des  religieux  :  pour  cette  raison,  qu'il  ne  peut  pas  y 
avoir  de  dispense  au  sujet  des  religieux  profès  solennels, 

comme  étant  consacrés  à  Dieu  par  leur  état;  et  que  le  vœu 

de  continence  est  chose  essentielle  à  cet  état.  —  Que  penser 

aujourd'hui  d'une  telle  doctrine?  Car  les  faits  paraissent  être 

là,  indéniahles  :  l'Église  dispense  de  leurs  vœux  des  religieux 
profès  solennels;  et  plusieurs,  en  vertu  de  cette  dispense,  ont 

pu  contracter  un  légitime  mariage. 

D'aucuns  en  ont  voulu  conclure,  tout  de  suite,  que  ces  faits 

ruinaient  entièrement  l'enseignement  de  saint  Thomas  sur  les 

vœux  solennels.  11  n'y  aurait  même  plus  à  parler  de  consécra- 
tion, au  sujet  de  ces  vœux.  Nous  devrions  accepter  pure- 

ment et  simplement  la  doctrine  d'un  grand  nombre  de  théo- 
logiens modernes,  depuis  Gajétan  et  Suarez,  et  surtout  des 

juristes,  disant  que  tout  dépend  ici  de  la  seule  volonté  de 

l'Église  ;  et  que  la  solennité  des  vœux  n'est  qu'une  question 

d'effets  juridiques,  au  sujet  desquels  l'Église  légifère  à  son  gré, 
comme  dans  un  domaine  qui  ne  relève  que  de  son  autorité. 

Nous  ne  le  pensons  pas.  Ce  que  nous  avons  dit  plus  haut  de 

la  nature  de  la  solennité  dans  le  vœu  garde  sa  vérité  entière, 

indépendamment  de  la  question  de  la  dispense.  La  dispense 

peut  dépendre  de  la  nature  du  vœu  solennel  ;  cette  nature  ne 

dépend  pas  de  la  dispense.  Il  est  vrai  que  saint  Thomas  établit 

entre  les  deux  une  connexion  très  étroite.  Pour  justifier  l'im- 

possibilité de  la  dispense,  il  appuie  si  fort  sur  la  nature,  qu'il 
semble  que  si  l'impossibilité  de  la  dispense  ne  tient  plus,  la 
nature  elle-même  s'en  trouve  atteinte.  Mais  la  conséquence  ne 
vaut  pas.  Il  y  a,  en  effet,  un  milieu  entre  la  possibilité  de  la 

dispense  et  la  fausseté  de  la  nature.  En  d'autres  termes,  la 

possibilité  de  la  dispense  n'est  pas,  absolument  parlant,  incom- 
patible avec  la  raison  de  consécration. 

Pour  le  bien  entendre,  remarquons,  d'abord,  que  la  consé- 

cration dont  il  s'agit  ici  est  une  consécration  d'ordre  spécial. 
Il  ne  faudrait  pas  la  confondre  avec  la  consécration  du  sacre- 

ment de  l'Ordre,  (jui  imprime  dans  l'àme  un  caractère  ineffa- 
çable. La  consécration  ou  la  bénédiction  spirituelle  qui  est 

propre  à  la  solennité  du  vœu,  est  bien  quelque  chose  de  spiri- 
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tuel  causé  par  Dieu  dans  le  sujet,  à  l'occasion  et  par  l'entre- 
mise de  la  profession  solennelle  de  ce  dernier,  comme  nous 

l'avons  expliqué.  Mais  ce  n'est  pas  un  caractère  sacramentel. 
Nous  le  comparerions  plutôt  à -cet  ornafus  aniinœ  dont  parle 

saint  Thomas,  dans  son  Commentaire  sur  les  Sentences,  à  pro- 

pos des  sacrements  qui  ne  produisent  pas  un  caractère  dans 

rame  (liv.  IV.  dist.  i.  q.  i,  art.  4.  q'"  1);  ou  encore  à  cet  autre 
ornatus  que  constitueront  plus  tard,  dans  le  ciel,  les  dots  de 

l'àme  bienheureuse  (cf.  supplément,  q.  go).  Que  cet  effet  spi- 

rituel soit  causé  par  Dieu  dans  le  sujet  et  qu'il  y  demeure, 

cela  Nient,  nous  l'avons  dit.  de  l'irrévocahilité  que  porte  avec 

elle  la  donation  totale  du  sujet  et  l'acceptation  que  Dieu  fait  de 
cette  donation.  Il  en  est  un  peu  ici  comme  dans  le  mariage, 

auquel,  du  reste,  saint  Thomas  compare  la  profession  dont  il 

s'agit  (cf.  Sentences,  liv.  IV,  dist.  38,  q.  i,  art.  ?)).  Dès  lors, 
bien  que  celle  consécration  soit  de  nature  à  demeurer  toujours 

dans  le  sujet  tant  que  le  sujet  est  vivant,  comme  nous  le 

disait  saint  Thomas,  cependant  nous  pouvons  concevoir  que 

si  le  contrat  de  la  profession,  par  lequel  le  sujet  s'est  donné 

à  Dieu  et  Dieu  l'a  accepté,  >enait  à  être  brisé,  la  con,«;écration 

elle-même  cesserait  d'être.  Et  que  le  contrat  put,  absolument 

parlant,  être  brisé  ou  délruit,  la  chose  n'est  pas  non  plus  in- 
concevable :  si,  par  exemple,  pour  des  raisons  exceptionnelle- 

ment graves.  Dieu  jugeait  à  prf)pos  de  rendre  sa  foi  et  sa  parole 

au  sujet  qui  la  lui  avait  donnée. 

Une  autre  considération  peut  être  faite  aussi.  Et  c'est  que 

l'objet  consacré,  qui  ne  doit  point  être  appliqué  à  des  usages 
profanes,  tant  que  la  consécration  demeure,  pourrait  cepen- 

dant, si  Dieu  jugeait  à  propos  de  le  permettie.  et  ici  encore 

par  mode  d'exception  très  spéciale,  pour  des  raisons  excep- 
tionnellement graves,  recevoir  cette  application. 

D'autre  pari,  quand  il  s'agit  de  l'Église  et  de  ses  actes,  nous 

pouvons  la  considérer  sous  un  double  jour  ;  ou  en  tant  qu'elle 

agit  d'elle-même,  dans  son  domaine  propre,  selon  le  pouvoir 

ordinaire  qui  est  le  sien,  de  légiférer  dans  l'ordre  des  cho.ses 

ecclésiastifpies;  ou  en  tant  ([u'elle  agit,  comme  déléguée  de 
Dieu  et  en  son  nom,  dans  les  choses  (jui  sont  de  son  domaine 
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à  Lui,  mais  dont  II  lui  a  confié  la  gestion  pour  le  bien  des 
àines. 

Nous  dirons  donc  que  dans  la  question  du  vœu  solennel 

des  rclitrieux,  quand  TÉglise  dispense  et  dans  la  mesure  où 

elle  le  l'ait,  elle  le  fait  en  vertu  du  pouvoir  exceptionnel 

qu'elle  a  de  Dieu,  agissant  dans  les  choses  qui  sont  du  domaine 

même  de  Dieu;  c'esl-à-dire  en  vertu  du  plein  pouvoir  qui  lui 
a  été  donné  par  le  Christ,  quand  furent  dites  ces  paroles  à 

Simon-Pierre  :  Tout  ce  que  lu  lieras  sut-  la  lerre  sera  lié  dans  le 
ciel;  et  tout  ce  que  lu  délieras  sur  la  terre  sera  délié  dans  le  ciel 

(S.  Matthieu,  ch.  \vi,  v.  19).  —  Et  son  intervention,  si  elle  se 
produit,  aura  pour  effet,  ou  de  permettre,  au  nom  même  de 

Dieu,  qu'un  sujet  qui  lui  a  été  consacré  et  qui,  dans  l'ordre 
du  droit,  lui  demeure  consacré,  soit,  pour  un  temps,  ou  dans 

certaines  limites,  appliqué  à  des  usages  profanes;  ou  de  ren- 
dre à  ce  sujet,  soit  totalement,  soit  partiellement,  toujours  au 

nom  même  de  Dieu,  la  foi  et  la  parole  qui  avait  été  donnée 

et  acceptée. 

Qu'il  y  ait  quelque  chose  de  cela  dans  la  dispense  des  vœux 

solennels,  à  supposer  qu'en  effet  cette  dispense  ait  lieu,  nous 

en  avons  pour  preuve  :  l'extrême  gravité  que  cet  acte  revêt 

aux  yeux  de  l'Église;  les  précautions  que  l'Église  multiplie 
de  nos  jours  en  vue  de  prévenir  une  telle  extrémité,  retardant 

pour  cela  l'émission  des  vœux  solennels  et  les  entourant  de 
toutes  les  garanties  possibles  de  sécurité  et  de  fixité;  et  aussi 

les  restrictions  qu'elle  mettrait  aux  concessions  que  la  dure 
nécessité  lui  arracherait  comme  à  son  corps  défendant. 

Au  surplus,  nous  avons  un  autre  exemple  de  l'exercice  du 

pouvoir  exceptionnel  reçu  de  Dieu  par  l'Église.  C'est  celui  de 
la  rupture  du  lien  conjugal,  parfaitement  existant,  et  de  soi 

indissoluble,  mais  au  sujet  duquel  l'Église  se  prononce,  ren- 

dant aux  époux  leur  liberté  dans  des  cas  d'utilité  exception- 

nelle, pourvu  seulement  qu'il  n'y  ait  pas  eu  consommation 
du  mariage.  Cette  action  souveraine  sur  le  lien  conjugal  ne 

relève  pas  d'un  pouvoir  seulement  humain,  quelque  haut  qu'il 
puisse  être,  mais  de  Dieu;  car  il  est  dit  :  Quod  Deus  cunjunxit, 

hoino  non  separet  ;  que  l'homme  ne  sépare  point  ce  que  Dieu  a 
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joint  (S.  Matthieu,  ch.  xix,  v.  6).  Et  si  l'on  demande,  comme 
le  firent  les  Pharisiens  (v.  7)  :  Pourquoi  donc  cette  rupture  se 

fait-elle,  absolue,  autrefois,  par  l'autorité  de  Moïse  ;  relative, 

aujourd'hui,  par  l'autorité  de  l'Église?  l'Évangile  nous  donne 
encore  la  réponse  (v.  8)  :  Oiioniam  Moyses  ad  diiritinm  contis 

veslri  permisit  vobis  dimitlere  axores  vestras:  ab  initia  aiitem  non 

fuit  sic  :  c'est  en  raison  de  la  dureté  de  vos  cœurs  que  Moïse  v, 
délégué  de  Dieu  pour  cela  et  autorisé  par  Lui,  «  vous  a  donné 

cette  permission;  mais,  au  début,  il  n'en  était  pas  ainsi  », 
quand  les  droits  de  Dion  pouvaient  être  maintenus  dans  leur 

sainte  rigueur.  C'est  la  même  raison  qui  evplifjue  l'interven- 

tion, d'ailleurs  moins  absolue,  de  l'Kglise.  au  sujet  du  mariage; 

et  son  autre  intervention,  à  supposer  (|u'elle  se  produise,  dans 
l'ordre  des  vœux  solennels.  Ces  diverses  interventions  sont  du 

même  ordre,  c'est-à-dire  de  l'ordre  du  pouvoir  exceptionnel 

de  l'Kglise;  et  elles  ont  toutes  le  même  motif:  la  dure  néces- 
sité de  pourvoir  au  bien  de  telles  âmes,  incapables  de  se  main- 

tenir à  la  hauteur  d'un  devoir  qui  reste  cei)endant  la  vraie  loi 
ordinaire  de  Dieu. 

Il  ne  nous  reste  plus  qu'un  dernier  point  à  examiner  pour 

clore  toute  celte  grande  cjucstion  du  vœu.  Et  c'est  de  savoir  à 

qui  il  peut  appartenir  de  commuer  le  vœu  ou  d'en  dispenser. 

Car  ce  que  nous  venons  de  dire  île  l'autorité  et  du  pouvoir 

lie  l'Église  au  sujet  de  la  dispense  du  vœu  solennel  n'a  touché, 

pour  ainsi  parler,  qu'accidentellement  la  question  de  l'auto- 
rité et  du  pouvoir  requis  pour  la  commutation  ou  la  dispense 

du  Mi'u.  Il  nous  faut  maintenani  étudier  cette  (|uestion  en 

elle-même.  C'est  l'objet  de  l'article  qui  suit. 

AUTICLE   XII. 

Si  pour  la  commutation  ou  la  dispense  du  vœu  est  requise 

l'autorité  du  prélat? 

Trois  objections  veulent  prouver  (juc  «  poui'   la  commuta- 

tion ou  la  dispense  du  v(eu   n'est  point  reijuise   l'autorité  du 
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piélal  I)  OU  (lu  supcM'ieui"  ecclésiastique.  —  La  première  dit 

(|u'  (I  un  sujet  peut  eutrei'  eu  religion  sans  raulorilé  d'un 

prélat  son  supéiieur.  Or,  par  l'entrée  en  religion,  l'homme 

est  délié  des  vœux  (|u'il  avait  faits  dans  le  siècle,  même  du 

vœu  d'aller  faire  le  pèlerinage  de  Terre-Sainte.  Donc  la  com- 

mutation ou  la  dispense  du  vœu  peut  exister  sans  l'autorité 

d'un  prélat  supérieur  ».  —  La  seconde  objection  fait  observer 

que  «  la  dispense  du  vœu  paraît  consister  en  ceci,  qu'on  dé- 
termine en  quel  cas  le  vœu  ne  doit  pas  être  observé.  Or,  si  le 

prélat  détermine  mal,  il  ne  semble  pas  que  celui  qui  a  fait 

le  vœu  soit  délié  de  son  vœu  ;  car  nul  prélat  ne  peut  dispen- 

ser contre  le  précepte  divin  d'accomplir  le  vœu,  comme  il  a 
été  dit  (art.  lo,  ad  2"'";  art.  ii).  Pareillement,  aussi,  si  quel- 

(ju'un  détermine  d'une  façon  juste,  de  sa  propre  autorité,  que 
le  VŒ'u,  en  tel  cas,  ne  doit  pas  être  observé,  il  ne  semble  plus 

tenu  par  son  vœu  ;  car  le  vœu  n'oblige  pas  dans  le  cas  où 

il  tournerait  mal  ou  moins  bien,  selon  qu'il  a  été  dit  (art.  2, 

(hI  '3'"").  Donc  la  dispense  du  vœu  ne  requiert  point  l'autorité 
de  quelque  prélat  n,  ou  supérieur  ecclésiastique.  —  La  troi- 

sième objection  déclare  que  u  si  le  fait  de  dispenser  dans  le 

vœu  appartenait  au  pouvoir  d'un  prélat,  pour  la  même  raison 

il  appartiendrait  à  tous.  Or,  il  n'appartient  pas  à  tous  de  dis- 

penser en  n'importe  (jucl  vœu.  Donc  la  dispense  du  vœu 

n'appartient  pas  au  pouvoir  des  prélats  »  dans  l'Eglise. 

L'argument  seil  contra  formule  ce  principe,  que  u  comme  la 
loi  oblige  à  faire  quelque  cbose;  de  même  aussi  le  vœu.  Or, 

pour  dispenser  dans  le  précepte  de  la  loi,  est  requise  l'autorité 

du  supérieur,  comme  il  a  été  dit  plus  haut  {!"-2"'',  q.  96,  art.  G; 
q.  97,  art.  /|).  Donc,  par  la  même  raison,  elle  est  aussi  requise 

dans  la  dispense  du  vœu  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  répond  que  «  comme  il 
a  été  dit  plus  haut  (art.  2),  le  vœu  est  une  promesse  faite  à 

Dieu  de  quelque  chose  qui  soit  agréable  à  Dieu.  Or,  qu'y  a-t-il 
dans  une  promesse  qui  soit  agréable  à  celui  à  (jui  la  promesse 

est  faite,  cela  dépend  du  bon  plaisir  de  ce  dernier.  Et  préci- 

sément, dans  l'Église,  le  prélat  tient  la  place  de  Dieu.  Il  s'en- 
suit que  dans  la  commutation   ou  la   dispense   des  vœux  est 
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requise  l'autorité  du  prélat,  qui  détermine,  au  nom  et  en  la 
personne  de  Dieu,  ce  qui  est  agréable  à  Dieu;  selon  cette  parole 

de  la  seconde  Épitre  aux  Corinthiens ,  ch.  ii  (v.  lo)  :  Car  moi- 

même  j'ai  pardonné  pour  uous  en  la  personne  du  Christ.  Et  l'Apô- 
tre dit  intentionnellement  p^mr  cous  :  parce  que  toute  dispense 

demandée  au  prélat  doit  être  faite  pour  l'honneur  du  Christ, 

au  nom  de  qui  elle  se  fait:  ou  pour  l'utilité  de  l'Eglise,  qui  est 
son  corps      mystique. 

Lad  primuni  fait  observer  que  >  tous  les  autres  vœux  »,  en 

deçà  des  vœux  de  religion,  w  portent  sur  certaines  œuvres  par- 

ticulières; mais,  par  la  religion,  l'homme  députe  toute  sa  vie 
au  service  de  Dieu.  Et  parce  que  le  particulier  est  inclus  dans 

l'universel,  à  cause  de  cela  la  décrétale  »  que  supposait  l'ob- 

jection (ch.  Scripturœ,  de  voto  et  coti  redempl.),  «  dit  qu'il  n'est 

point  tenu  p*jur  coupable  d'infraction  à  son  vreu,  celui  qui  change 

an  service  temporel  en  l'observance  perpétuelle  de  la  religion. 

Ni  celui  qui  entre  en  religion  n'est  tenu  d'accomplir  les  vœux 

de  jeûnes,  ou  de  prières,  ou  d'autres  choses  de  ce  genre,  qu'il 
aurait  faits  quand  il  était  dans  le  siècle;  parce  que  celui  qui 

entre  en  religion  meurt  à  sa  première  vie;  et  aussi  parce  que 

les  observances  singulières  ne  conviennent  point  à  la  religion  ; 

d'autant  que  le  fardeau  de  la  religion  est  une  assez  lourde 

charge  pour  l'homme,  sans  qu'il  faille  y  ajouter  d'autres 
choses  ».  On  remarquera  la  parfaite  sagesse  de  ces  remarques 
de  notre  saint  Docteur. 

Lad  secundum  commence  par  exclure  une  fausse  interpré- 

tatiGn  de  l'autorité  des  prélats  dans  la  dispense  des  vœux.  «  Il 
en  est.  remarque  saint  Thomas,  qui  ont  dit  que  les  prélats  peu- 

vent, dans  les  vœux,  dispenser  à  leur  gré  ou  selon  qu'il  leur 
plaît,  parce  que.  dans  tout  vœu.  est  comprise,  par  mode  de 

condition,  la  volonté  du  prélat  supérieur;  comme  il  a  été  dit 

plus  haut  que  dans  les  vœux  des  sujets  »  ou  de  ceux  qui  sont 

soumis  à  un  pouvoir  supérieur,  «  tels  les  esclaves  ou  les  en- 

fants, est  sous-entendue  la  condition  ;  s'il  plaira  au  père  ou  au 

maître,  ou,  s'ils  ne  feront  pas  opp^jsition.  Et,  par  suite,  les  su- 
balternes pourraient  sans  aucun  remords  de  conscience  laisser 

tout  vœu  chaque  fois  que  la  chose  serait  dite  par  le  prélat.  -^ 
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Ce  sentiment,  déclare  saint  ïliomas,  repose  sur  un  fondement 

qui  est  faux.  C'est  qu'en  ellet,  la  puissance  du  prélat  spirituel, 

({ui  n'est  pas  un  maître,  mais  un  dispensateur,  esl  donnée  pour 

l'édification  et  non  pour  la  destruction,  comme  on  le  voit  par  la 
seconde  Épîlre  aux  Corinthiens ,  cli.  x  (v.  8).  De  même  donc  que 

le  prélat  ne  peut  pas  commander  les  choses  qui  en  elles-mêmes 
déplaisent  à  Dieu,  savoir  les  péchés;  de  même  il  ne  peut  pas 

empêcher  ou  défendre  les  choses  qui  en  elles-mêmes  plaisent  à 

Dieu,  savoir  les  œuvres  de  vertu.  Et  voilà  pourquoi  l'homme 

peut  les  vouer  d'une  façon  absolue  »,  sans  que  son  vœu  soit 
subordonné  à  une  acceptation  quelconque  du  prélat.  «  Toute- 

fois, il  appartient  au  prélat  de  juger  ce  qui  est  plus  vertueux  et 

[)lus  agréable  à  Dieu.  —  11  suit  de  là  que  dans  les  choses  ma- 

nifestes, la  dispense  du  prélat  n'excuserait  pas  du  péché;  par 

exemi)le,  si  le  prélat  dispensait  quelqu'un  du  vœu  d'entrer  en 

leligion,  sans  qu'il  y  eût  aucune  raison  aj)parente  qui  s'y 
oppose.  Si,  au  contraire,  il  y  avait  une  cause  qui  apparût, 

laquelle  ferait  qu'au  moins  il  y  a  doute,  le  sujet  pourrait  s'en 
tenir  au  jugement  du  prélat  dispensant  du  vœu,  ou  le  com- 

muant. Mais  il  ne  doit  pas  laisser  son  vœu,  de  son  propre  juge- 

ment, en  pareil  cas;  parce  »  qu'il  y  a  doute  et  «  que  lui-même 
ne  tient  pas  la  place  de  Dieu  »  :  il  est  partie  dans  ce  jugement; 

ce  n'est  pas  lui  qui  se  doit  prononcer  sur  ce  qui  est  le  propre 

de  l'autre  partie;  «  si  ce  n'est  peut-être  dans  le  cas  où  ce  qu'il 

a  voué  serait  manifestement  illicite  et  qu'il  ne  pourrait  point 
opportunément  recourii-  au  supérieur  ». 

Vad  tertiuni  dit  que  «  parce  que  le  Souverain  Pontife  tient 

d'une  façon  plénicre  la  place  du  Christ  dans  toute  l'Église,  lui 
a  la  plénitude  du  pouvoir  de  dispenser  en  tous  les  vœux  sus- 

ceptibles de  dispense  »;  nous  avons  même  expliqué  en  quel 

sens  on  peut  entendre  qu'il  dispense  même  du  vœu  solennel. 
((  Quant  aux  autres  prélats  inférieurs,  la  dispense  leur  est 

confiée  dans  les  vœux  qui  se  font  communément  et  qui  ont 

besoin  de  dispense  fiéquentc;  afin  que  les  hommes  aient  faci- 

lement à  ([ui  recourii-;  tels  sont  les  va>ux  portant  sur  des  pèle- 
rinages, des  jeûnes  et  autres  choses  de  ce  genre.  Les  vœux  plus 

grands,    comme   le   \œu   de   continence  ou   de  pèlerinage  en 
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Terre-Sainte,  sont  réservés  au  Souverain  Pontife  »,  qui,  dail- 
leurs,  peut  autoriser  des  prélats  inférieurs,  ou  même  de  simples 

religieux  à  dispenser  en  son  nom.  —  Un  exemple  particulière- 
ment frappant  de  cette  plénitude  du  pouvoir  de  dispenser  ou 

de  commuer  les  vœux,  quels  qu'ils  puissent  être,  qui  appar- 
tient au  Souverain  Pontife,  se  trouve  dans  le  canon  636  du 

nouveau  Droit  canonique,  où  il  est  dit  que  ■  la  solennité  des 

vœux  en  celui  qui  émet  légitimement  des  vœux  simples  dans 

une  congrégation  leligieuse,  selon  les  canons  précités,  est 

éteinte  pui-  cela  même,  à  moins  quaulre  chose  soit  expressé- 
ment marqué  dans  Tlndult  apostolique  ». 

La  question  du  \œu  était  la  dernière  de  celles  qui  avaient 

pour  objet  les  actes  extérieurs  de  la  vertu  de  religion  portant 

sur  les  choses  que  Ihomme  offre  à  Dieu  en  son  honneui-. 
«  Nous  devons  maintenant  considérer  les  actes  extérieurs  de 

cette  vertu,  par  lesquels  quelque  chose  de  divin  est  pris  par 

les  hommes  »,  en  telle  sorte  que  Dieu  s'en  trouve  honoré  ;  u  et 

ce  sera,  nous  dit  saint  Thomas,  ou  bien  quelqu'un  des  sacre- 
ments, ou  bien  le  Nom  même  de  Dieu.  Mais,  fait  observer  le 

saint  Docteur,  pour  ce  qui  est  de  l'usage  des  sacrements,  le 

lieu  d'en  traiter  sera  dans  la  Troisième  Partie  de  cet  ouvrage  », 
où  nous  traiterons  du  Christ  et  de  s(jn  œuvre  rédemptrice,  à 

laquelle  les  sacrements  appartiennent.  «  Quant  au  fait  de 

prendre  le  Nom  divin  »,  ou  de  l'invoquer  et  de  l'avoir  sur  nos 
lèvres,  o  il  faut  en  traiter  maintenant.  Or,  le  Nom  divin  est 

pris  par  l'homme  d'une  triple  manière  :  d'abord,  par  mode  de 
serment,  pour  conlirmer  ses  propres  paroles  ;  secondement, 

par  mode  d'adjuration,  à  l'effet  d'amener  les  autres  à  quelque 

chose;  troisièmement,  par  mode  d'invocation,  dans  la  prière 
ou  dans  la  louange  ».  Ces  trois  modes  de  prendre  le  Nom 

divin  vont  faire  l'objet  des  cjuestions  suivantes,  jusqu'à  la 

question  91.  —  «  D'abord,  nous  traiterons  donc  du  serment  «. 

C'est  l'objet  de  la  question  qui  suit. 

\II.  —  La  Religion. 



01  ESTTOX  LXXXIX 

DL   SER\[ENT 

Cette  question  coniprciul  dix  articles  : 

1"  Ce  qu'ost  le  sorinonl. 
2"  S'il  est  pormis!' 
;^  Quels  sont  los  satellites  du  serment!' 

V  De  quelle  vertu  il  est  l'acte. 
5°  S'il  est  à  rechercher  el  à  pratiquer  comme  chose  utile  et  chose bonne? 

()"  S'il  est  permis  de  jurer  par  la  créature? 
7°  Si  le  serment  est  obligatoire? 
8°  Quelle  obligation  est  la  plus  grande,  de  colle  du  serment  ou 

de  celle  du  vœu  ? 

9"  Si  dans  le  serment  il  peut  y  avoir  dispense? 
lo"  A  qui  et  (piand  il  est  permis  de  jurer? 

De  ces  dix  articles,  les  neuf  premiers  traitent  du  serment 

lui-même;  le  dixième,  de  ceux  qui  peuvent  ou  ne  peuvent  pas 

le  prêter.  —  Pour  le  serment  lui-même,  saint  Thomas  étudie 

d'abord,  sa  nature  (art.  i-8);  puis,  sa  dispense  (art.  9).  —  La 
nature  est  considérée  en  elle-même  (art.  i-O);  et  dans  la  vertu 

obligatoire  qui  en  découle  (art.  7,  8).  —  En  elle-même,  selon 

qu'elle  atteint  Dieu  directement  (art.  i-ô);  ou  selon  quelle 
atteint  Dieu  dans  la  créature  (art.  0).  —  Selon  que  Dieu  est 

atteint  directement,  on  considère,  dans  le  serment  :  ce  qu'il 
est  (art.  i);  sa  licéité  (art.  ■2);  ses  conditions  (art.  3);  son  prin 

cipe  ou  la  vertu  qui  le  produit  (art.  /j);  son  utilité  (art.  j).  — 
Venons  tout  de  suite  à  raiticle  |)remier. 

f 
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Article  Premier. 

Si  jurer  est  prendre  Dieu  à  témoin? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  jurer  n'est  point 
prendre  Dieu  à  témoin  ».  —  La  première  fait  observer  que 

«  quiconque  cite  l'aulorilé  de  l'Ecriture  Sainte  cite  Dieu  en 

témoignage,  sa  parole  étant  contenue  dans  l'Écriture.  Si  donc 

jurer  était  prendre  Dieu  à  témoin,  quiconque  cite  l'autorité  de 

l'Écriture  Sainte  jurerait.  Or,  ceci  est  faux.  Donc  le  reste  l'est 
aussi  ».  —  La  seconde  objection  dit  que  «  le  fait  de  citer 

quelqu'un  comme  lémoii\  n'implique  pas  qu'on  rende  quelque 

chose  à  ce  quelqu'un.  Or,  celui  qui  jure  par  Dieu  rend  à  Dieu 
quelque  chose.  Il  est  dit,  en  cfTcl,  en  saint  Matthieu,  ch.  v 

(v.  33)  :  Tu  rendras  au  Seigneur  les  serments;  et  saint  Augustin 

dit  (sermon  CLXXX)  que  jurer,  c'est  rendre  à  Dieu  le  droit  de 

In  vérité.  Donc  jurer  n'est  point  prendre  Dieu  à  témoin  ».  — 

La  troisième  objection  déclare  que  «  autre  est  l'office  du  juge, 
autre  celui  du  témoin  ;  comme  il  ressort  de  ce  (jui  a  été  dit 

plus  haut  (q.  67,  70).  Or,  quelquefois,  en  jurant,  l'homme 
implore  le  jugement  divin;  selon  cette  j)arole  du  psaume 

(VII,  V.  5)  :  Si  J'ai  rendu  le  mal  à  ceux  qui  m'en  ont  fait,  faites 

avec  justice  avorter  l'espérance  t/ae  fai  de  vaincre  mes  ennemis. 

Donc  jurer  n'est  point  prendre  Dieu  à  témoin  ». 

L'argument  sed  contra  est  que  «  saint  Augustin  dit,  dans  un 

certain  sermon  du  Parjure  (endroit  précité)  :  Qu'est-ce,  Par 
Dieu,  sinon,  Dieu  est  témoin  »? 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  nous  fait  remarquer  (jue 

«  comme  le  dit  l'Apôtre,  dans  l'épître  aux  Hébreux,  ch.  vi 
(v.  iG),  le  serment  est  ordonné  à  la  confirmation  »  des  paroles 

que  l'on  profère.  «  D'autre  part,  la  confirmation  »  des  paroles 

que  l'on  profère,  «  quand  il  s'agit  des  choses  qui  sont  objet  de 
science,  se  fait  par  la  raison,  procédant  de  certaines  choses 

connues  naturellement,  qui  sont  infailliblement  vraies.  Mais 

les  faits  particuliers  conlingenls  des  hommes  ne  peuvent  i)oint 
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être  confirniés  par  une  raison  nécessaire.  El  de  là  vient  que  les 

choses  qu'on  dit  dans  cet  ordre  ont  coutume  d'être  confirmées 

par  des  témoins.  Toutefois,  le  témoignage  humain  n'est  pas 

sufTisant  à  refï'et  de  confirmer  ces  dires;  et  cela,  pour  deux 
raisons.  D'abord,  à  cause  du  manque  de  vérité  humaine;  parce 
que  plusieurs  se  laissent  aller  au  mensonge,  selon  cette  parole 

du  psaume  (xvi,  v.  lo)  :  Leur  bouvlie  a  projcn'  le  mensonge. 

Secondement,  à  cause  du  manque  de  connaissance  :  c'est  qu'en 
efTet  les  hommes  ne  peuvent  connaître  ni  les  choses  futures  » 

libres,  «  ni  les  secrets  des  cœurs,  ou  encore  les  choses  absentes; 

et  cependant  les  hommes  parlent  de  ces  choses,  et  il  est  expé- 

dient, pour  les  affaires  humaines,  qu'on  ait  là-dessus  quelque 
certitude.  11  a  donc  été  nécessaire  de  recourir  au  témoignage 

divin;  car  Dieu  ne  peut  pas  mentir,  et,  à  Lui,  rien  n'échappe. 

Or,  prendre  ainsi  Dieu  à  témoin  s'appelle  jurer  »,  en  latin 

jiirare;  «  parce  qu'il  a  été  introduit  comme  droil  »,  en  latin  pro 

jure,  c'est-à-dire  comme  faisant  droit  en  justice,  «  que  ce  qui 

est  dit  sous  l'invocation  du  Nom  divin  doit  être  tenu  pour 
vrai  ».  —  On  remarquera  cette  lumineuse  explication  du  mot 
jurer,  qui  fait  voir  les  rapports  essentiels  de  cet  acte  avec  ce 

qu'il  y  a  de  plus  sacré  et  de  phis  solennel  dans  la  vertu  de 

justice.  —  Saint  Thomas  ajoute,  à  l'effet  d'expliquer  les  deux 
sortes  de  serment,  que  a  le  témoignage  divin  est  apporté  quel- 

quefois pour  certifier  les  choses  présentes  ou  passées  ;  et  alors 

on  a  le  serment  qui  confirme  ce  qu'on  affirme  »,  en  IdXïn  juru- 

nienlum  asserlorium  ;  «  d'autres  fois,  le  témoignage  divin  est 
apporté,  pour  confirmer  quelque  chose  à  venir;  et,  dans  ce  cas, 

on  a  le  serment  qui  confirme  ce  qu'on  promet  »,  en  laViiijura- 
menlum  promissorium .  —  Saint  Thomas  fait  observer,  en  finis- 

sant, (jue  u  dans  les  choses  nécessaires  et  que  la  raison  doit 

trancher,  on  n'apporte  point  de  serment;  il  semble,  en  effet, 

que  ce  serait  une  dérision,  si,  au  cours  d'une  discussion 

scientifique,  quelqu'un  voulait  prouver  ce  qu'il  avance  en 

usant  du  serment  ».  —  El  on  remarquera,  ici  encore,  ce  qu'il 
y  a  de  robuste  et  saine  raison,  dans  celle  réflexion  de  saint 
Thomas. 

Vad  primum  répond  qu'  «  autre  chose  est  user  du  témoignage 
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de  Dieu  déjà  donné,  ce  qui  se  fait  lorsque  quelqu'un  apporte 
Vautorité  de  lÉcriture  Sainte;  et  autre  chose  dimplorer  le 

témoignage  de  Dieu  comme  devant  être  produit,  ce  qui  a  lieu 

dans  le  serment  ».  11  nest  donc  pas  vrai  que  celui  qui  cite 

l'Écriture  Sainte  puisse  être  dit  jurer;  comme  le  concluait  à 

tort  l'objection. 

L'nd,  secandum  explique  que  «  quelqu'un  est  dit  rendre  à 

Dieu  ses  serments,  du  fait  qu'il  accomplit  ce  qu'il  a  juré  »> 

d'accomplir;  «  ou  aussi  parce  que  dans  le  fait  même  qu'il 
prend  Dieu  à  témoin,  Il  le  reconnaît  comme  ayant  la  connais- 

sance de  toutes  choses  et  disant  infailliblement  la  vérité  ». 

L'r/r/  tertium  dit  que  «  le  témoignage  de  quelqu'un  est  invo- 
(jué  afin  que  le  témoin  appelé  manifeste  la  vérité  au  sujet  des 

choses  qui  sont  dites.  Or,  c'est  d'une  double  manière  que  Dieu 

manifeste  si  ce  qu'on  dit  est  vrai.  D'abord,  en  révélant  simple- 
ment la  vérité  :  soit  par  une  inspiration  interne;  soit  aussi  par 

la  découverte  du  fait,  alors  qu'il  produit  en  public  ce  qui  était 
caché.  Ensuite,  par  la  peine  »  ou  le  châtiment  «  de  celui  qui 

ment;  cl,  dans  ce  cas,  Il  est  tout  ensemble  juge  et  témoin, 

alors  qu'il  manifeste  le  mensonge  en  punissant  le  menteur. 

Et  c'est  pour  cela  qu'il  est  un  double  mode  de  jurer.  L'un,  par 

simple  alfes/afian  de  Dieu;  comme  si  l'on  dit  :  Dica  m'es! 
lénioin  :  ou  :  Jr  parle  devant  Dieu  :  ou  :  Par  Dieu,  ce  qui  est  la 

même  chose,  comme  If  dil  saini  Vugustin  (cf.  arg.  sed  conlra). 

L  autre  mode  de  jurer  est  par  voie  d' exécrai  ion  :  alors  que 

quelqu  un  s'oblige  lui-même  ou  quelque  chose  qui  est  à  lui  à 

être  puni,  si  ce  qu'il  dit  n'est  point  \rai  ». 

On  ne  pouvait  mieux  nommer  le  serment  ou  l'acte  de  pren- 

dre Dieu  à  témoin,  (pien  lui  attribuant  le  mo\  jurer.  Car  c'est 

vraiment  fixer  le  ilroil  (en  latin,  jus),  alors  qu'il  ne  pourrait 

être  fixé  autrement.  C'est,  en  effet,  donner  la  seule  preuve  ou  la 
seule  confirmation  irréfragable  de  ce  que  parfois  on  doit  affir- 

mer ou  promettre;  et  qu'on  ne  |)eut  prouver  ou  confirmer 

irréfragablement.  cpi'en  en  appelant  au  témoignage  de  Dieu 

qui  sait  tout  et  rjui  ne  trompe  jamais.  —  Toutefois,  une  ques-' 

lion  se  pose  au   sujet  de  cet  acte;  et  c'est  de  savoir  s'il  est 
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permis.   La  discussion  même  de  ce  point  de  doctrine  nous  en 

montrera  la  portée.  C'est  l'objet  de  l'article  qui  suit. 

Article  II. 

S'il  est  permis  de  jurer? 

Trois  objections  veulent  prouver  qu'  «  il  n'est  point  permis 
de  jurer  ».  —  La  première  déclare  que  «  rien  de  ce  qui  est  dé- 

fendu dans  la  loi  divine  n'est  permis.  Or,  le  serment  est 
défendu,  en  saint  Matthieu,  ch.  v  (v.  34)  :  Moi,  Je  vous  dis  : 

i\e  Jurez  en  aucune  manière;  et,  en  saint  Jacques,  ch.  v  (v.  la)  : 

Avant  toutes  choses,  mes  frères,  ne  Jurez  point.  Donc  le  serment 

est  illicite  ».  —  La  seconde  objection  dit  que  «  ce  qui  vient  du 
mal  semble  être  illicite;  car  il  est  marqué,  en  saint  Matthieu, 

ch.  VII  (v.  18),  qu  un  arbre  mauvais  ne  peut  pas  faire  de  bon 

fruit.  Or,  le  serment  vient  du  mal.  Il  est  dit,  en  effet,  en  saint 

Matthieu,  ch.  v  (v.  07)  :  Que  votre  parole  soit  :  Oui ,  oui;  non, 

noi.  Ce  quon  ajoute  vient  du  mal.  Donc  le  serment  semble  être 

illicite  ».  —  La  troisième  objection  remarque  que  «  demander 
un  signe  de  la  divine  Providence  est  tenter  Dieu;  ce  qui  est 

tout  à  fait  illicite,  selon  cette  parole  du  Deutéronome,  ch.  vi 

(v.  16)  :  Tu  ne  tenteras  point  le  Seigneur  ton  Dieu.  Or,  celui  qlii 

jure  semble  demander  un  signe  de  la  divine  Providence,  alors 

qu'il  demande  le  témoignage  divin,  devant  se  manifester  par 

quelque  effet  que  l'on  voie.  Donc  il  semble  que  le  serment  est 
tout  à  fait  illicite  ». 

L'argument  sed  contra  oppose  qu"  «  il  est  dit,  dans  le  Deuté- 
ronome, ch.  VI  (v.  i3)  :  Tu  craindras  le  Seigneur  ton  Dieu,  et  tu 

Jureras  par  son  .\om  » . 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  fait  observer  que  «  rien 

n'empêche  qu'une  chose  soit  bonne  en  elle-même,  qui  cepen- 

dant tourne  à  mal  pour  celui  qui  n'en  use  pas  comme  il  con- 

vient :  c'est  ainsi  que  recevoir  l'Eucharistie  est  chose  bonne  ; 

et  cependant,  celui  qui  la  reçoit  d'une  manière  indigne  mange 
et  boit  son  propre  Jugement,  comme  il  est  dit  dans  la  première 
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Épître  aa.r  Corinthiens,  ch.  xi  (\ .  29).  Nous  dirons  donc,  sur  le 

sujet  qui  nous  occupe,  que  le  serment  est  en  soi  chose  licite 

et  honnête.  On  le  voit  par  son  origine  et  pur  sa  fin.  Par  son 

origine;  car  le  serment  a  été  introduit  en  raison  de  la  foi  qui 

donne  aux  hommes  la  croyance  que  Dieu  a  l'infaillible  vérité 
et  la  connaissance  universelle  de  toutes  choses  en  même  temps 

que  leur  gouvernement.  Par  sa  fin  ;  car  le  serment  est  produit 

pour  justifier  les  hommes  et  finir  les  controverses,  comme  il 

est  dit  dans  lEpître  (uu:  Hébreux,  ch.  vi  (v.  lO).  Mais  le  ser- 

ment tourne  à  mal  pour  quel(|u*un,  du  fait  qu'il  en  use  mal  ; 

c'est-à-dire  sans  nécessité  etsans  la  précaution  voulue.  Celui-là, 
en  effet,  semble  avoir  peu  de  respect  envers  Dieu,  qui  le  prend 

à  témoin  pour  de  légers  motifs;  chose  (juil  ne  présumerait 

pas  de  faire  à  l'endroit  d'un  homme  qu'il  aurait  en  considéra- 

lion.  De  |)lus,  il  s'expose  au  péril  du  paijure;  car  l'homme 
pèche  facilement  par  paroles,  selon  ce  mot  de  saint  Jacques, 

ch.  ni  (v.  2)  :  Si  (jueUfu'un  ne  pèche  poiril  en  parole,  il  es/  un 
homme pai-fftil.  Aussi  bien, dans  VEcclé.siaalifiue,  il  est  dit,  ch.  xxm 

(v.  9)  :  Que  la  bouche  ne  s'habitue  point  au  serment  ;  il  y  a  en  lui, 
en  effet,  de  nombreuses  chutes  ». 

Lad  prinium  donne  une  double  réponse  à  la  dilïiculté  tirée 

des  textes  de  saint  Matthieu  et  de  saint  Jacques.  La  première 

est  de  «  saint  Jérôme  n.  11  «  dit  :  Considère  que  le  Sauveur  n'a 
pas  défendu  de  jurer  par  Dieu  mais  par  le  ciel  et  la  terre.  On  sait, 

en  effet,  (pie  les  Juifs  ont  cette  très  mauraise  coutume,  de  Jurer 

par  les  éléments.  Mais  »,  reprend  saint  Thomas,  u  cette  réponse 

ne  suffît  pas;  car  saint  Jacques  ajoute  :  M  par  (/iielrpie  autre 

.serment  que  ce  puisse  être.  Aussi  bien  il  faut  dire,  comme  le 

marque  saint  Vuguslin,  dans  son  livre  du  Mensonge  (ch.  xv), 

que  V  Apôtre,  qui  a  juré  dans  ses  Épitres,  nous  montre  comment 

nous  (leçons  prendre  ce  qui  a  été  dit  :  \e  jurez  en  aucune  manière  : 

en  ce  sens  qu'il  ne  Jaid  poitd,  en  jurant,  en  arricer  à  la  facilité  de 
jurer  :  de  la  facilité,  à  la  coutume  ;  de  la  ccjulume,  au  parjure.  Kl 

voilà  pourquoi  nous  ne  le  voyons  jurer  que  par  écrit,  afin  qu'une 
attention  plus  grande  prévint  toute  précicipitalion  de  parole  ». 

Lad  secundum  est  un  autre  texte  de  «  saint  .\ugustin  »,  ([ui 

«  dit,  au  livre  du  Sermon  du  Seigneur  sur  ta   Moidagne  (liv.  I, 
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clï.  wii)  :  Si  tu  es  contraint  de  Jurer,  sache  fjue  cela  vient  delà 

nécessité  que  crée  Vinfirnùté  de  ceux  à  qui  tu  persuades  quelque 

chose;  laquelle  infirmité  certainement  est  un  mal.  Aussi  bien,  le 

Seigneur  n'a  pas  dit  :  Ce  qu'on  ajoute  est  un  mal  ;  et  toi-même,  en 
effet,  tu  ne  fais  point  mal,  quand  tu  uses  bien  du  serment  pour 

persuader  à  quelqu'un  ce  qu'il  est  utile  que  lu  lui  persuades  ;  mais 

le  Seigneur  a  dit  :  vient  du  mal  :  c'est-à-dire  du  mal  de  celui  dont 

l'infirmité  te  contraint  de  jurer  ». 

L'ad  terlium  déclare  que  «  celui  qui  jure  ne  tente  point 

Dieu;  car  il  n'implore  point  le  secours  de  Dieu  sans  utilité  et 

sans  nécessité.  Et,  d'ailleurs,  il  ne  s'expose  à  aucun  péril,  si 
Dieu  ne  veut  point  apporter  son  témoignage  présentement.  Il 

le  portera  très  certainement  dans  l'avenir,  lorsqu'//  mettra  en 

lumière  ce  qui  est  caché  dcms  les  ténèbres  et  qu'il  manifestera  les 
desseins  des  cœurs,  comme  il  est  dit  dans  la  première  Épître 

aux  Corintliiens,  ch.  iv  (v.  5).  Et  ce  témoignage  ne  fera  défaut 

à  aucun  de  ceux  qui  jurent,  soit  pour  soit  contre  lui  ».  —  On 
aura  remarqué  la  haute  portée  de  celle  réponse.  Il  est  vrai  que 

tout  serment  consiste  à  prendre  Dieu  à  témoin,  et  que  c'est 

comme  une  invitation  faite  à  Dieu  d'intervenir,  pour  mani- 

fester la  vérité  des  paroles  que  l'on  profère.  Quand  le  serment 
est  revêtu  des  conditions  ou  des  caractères  qui  le  rendent  juste 

et  légitime,  une  telle  invitation  faite  à  Dieu  n'a  rien  de  témé- 

raire, à  supposer  qu'en  elTet  on  lui  demande  d'intervenir  pré- 

sentement ;  ni,  non  plus,  d'inutile,  à  supposer  que  dans  sa 

sagesse  II  juge  à  propos  de  ne  pas  intervenii-  ;  car,  d'une  part, 
on  a  le  droit  de  faire  à  Dieu  cette  demande,  s'en  remettant 

d'ailleurs  à  Lui  de  l'opportunité  d'y  répondre;  et,  d'autre  part, 

s'il  n'y  répond  pas  présentement,  Il  y  répondra  très  sûrement 
un  joiu',  le  jour  où  se  régleront  définitivement  tous  les  comp- 

tes, et  oii  l'homme  retrouAcra,  en  bien  ou  en  mal,  tout  ce 

qu'il  aura  fait  sur  cette  terre. 

Nous  venons  de  parler  de  conditions  ou  de  caractères  qui 

doivent  rendre  le  serment  juste  et  légitime.  Nous  devons  main- 
tenant étudier  directement  ces  conditions  on  ces  caractères. 

C'est  l'objet  de  l'article  qui  suit. 
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Article  III. 

S'il  est  à  propos  qu'on  assigne  trois  satellites  du  serment  : 
la  justice,  le  jugement  et  la  vérité? 

Troi?  objections  veulent  prouver  qu'  «  il  n'est  pas  à  propos 

qu'on  assigne  les  trois  satellites  du  serment  :  la  justice,  le  ju- 
gement et  la  vérité  ».  —  La  première  dit  que  «  les  choses  dont 

l'une  est  incluse  dans  l'autre  ne  peuvent  point  faire  nombre 

et  être  tenues  pour  diverses.  Or,  de  ces  trois  choses,  l'une  est 

incluse  dans  l'autre;  car  la  vérité  est  une  partie  de  la  justice, 

d'après  Cicéron  {Rhétorique,  liv.  H,  ch.  uni);  et,  aussi,  le  juge- 

ment est  l'acte  de  la  justice,  comme  il  a  été  vu  plus  haut 

(q.  60,  art.  i).  Donc  c'est  mal  à  propos  que  l'on  énumcre  les 
trois  satellites  du  serment  ».  —  La  seconde  objection  reinar- 

que  que  c  de  nombreuses  autres  choses  sont  lequises  pour  le 

serment;  telles  sont  la  dévotion  et  la  foi  qui  nous  fait  croire 

(jue  Dieu  sait  toutes  choses  et  qu'il  ne  peut  pas  mentir.  Donc 
il  semble  ([ue  lénumération  des  trois  satellites  du  serment  ne 

sulïit  pas  ».  —  La  troisième  objection  fait  observer  que  «  ces 
trois  choses  doivent  être  cherchées  en  toute  œuvre  humaine  : 

il  n'est  rien,  en  effet,  fjui  doive  être  fait  contre  la  justice  ou  la 
vérité,  ou  sans  jugement,  selon  cette  parole  de  la  première 

Kpître  n  Tinvtlhpc,  ch.  v  (v.  îx)  :  \c  fais  rien  sdna  prrjuflicr 

(en  latin  pnrjndirio),  c'est-à-dire  san-^jugcment  préalable.  Donc 
ces  trois  choses  ne  doivent  pas  être  associées  au  serment  plus 

qu'aux  autres  actes  humains  ». 

L'argument  sed  mnlni  en  appcllr  à  l'aultirité  de  saint  .lé- 

r«'>ine,  (jui  a  usé  de  la  formule  (|ue  nous  commcntcms,  à  pro- 

pos d  un  texte  de  Jérémie.  «  Il  est  dit,  en  efl'el.  dans  Jérémie, 
ch.  IV  (V.  2)  :  Tu  jureras  :  Le  Seigneur  est  virant!  dans  ta  rrritr, 

dans  le  Jufjemrnt  cl  dans  la  Jiistirr.  Et,  là-dessus,  saint  .lérôme 

(lit  :  Itfaut  remarf/iier  que  te  serment  a  ces  satettites:  sarnir  :  ta 

vârilé,  le  jugement  et  ta  justice  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  rappelle  que  «  comme  il 



266  SOMME    TUKOLOCIQCE. 

a  été  dit  plus  haut  (art.  préc),  le  serment  nest  chose  bonne 

que  pour  celui  qui  en  use  bien.  Or,  deux  choses  sont  requises 

pour  le  bon  usage  du  serment.  Dabord,  que  celui  qui  jure  ne 

le  fasse  point  à  la  légère,  mais  pour  une  raison  de  nécessité  et 

avec  discrétion.  De  ce  chef,  est  requis  le  jugement,  savoir  la 

discrétion,  du  côté  de  celui  qui  jure.  Secondement,  il  est  re- 

quis, par  rapport  à  ce  qui  est  confirmé  par  le  serment,  que  ce 
ne  soit  ni  une  chose  fausse,  ni  une  chose  illicite.  Et,  de  ce  chel, 

est  requise  la  vérité,  qui  fait  qu'on  ne  confirme  par  le  serment 

que  ce  qui  est  vrai  ;  et  la  justice,  qui  fait  qu'on  ne  confirme 
que  ce  qui  est  licite.  —  On  a  le  serment  inconsidéré,  quand 
manque  le  jugement;  le  serment  trompeur,  quand  manque  la 

vérité;  le  serment  inique  ou  illicite,  quand  manque  la  justice  ». 

Vttcl  primum  fait  observer  que  le  «  jugement  ne  se  prend 

pas  ici  pour  l'exécution  de  la  justice,  mais  pour  le  jugement 

de  la  discrétion,  ainsi  qu'il  a  été  dit  (au  corps  de  Tarlicle).  La 
vérité,  non  plus,  ne  se  prend  point  selon  quelle  est  une  partie 

de  la  justice,  mais  selon  qu'elle  est  une  certaine  condition  de 
la  parole  »  ou  du  discours. 

L'«d  secundum  dit  que  «  la  dévotion  et  la  foi  et  toutes  les 
autres  choses  de  cette  sorte  qui  sont  exigées  pour  le  mode  voulu 

du  serment,  sont  comprises  dans  le  jugement;  car  les  deux 

autres  satellites  appartiennent  à  la  chose  sur  laquelle  on  jure, 

comme  il  a  été  dit  (au  corps  de  l'article).  —  Quoiqu'on  puisse 
dire  que  la  justice  appartient  à  la  cause  par  laquelle  on  jure  ». 

Lad  tertiuin  répond  que  «  dans  le  serment,  il  y  a  un  grand 

danger  :  soit  à  cause  de  la  grandeur  de  Dieu,  dont  le  témoi- 

gnage est  invoqué;  soit  aussi  à  cause  de  la  fragilité  de  la  lan- 
gue humaine,  dont  les  paroles  sont  confirmées  par  le  serment. 

Et  voilà  pourquoi  ces  trois  choses  sont  requises  pour  le  ser- 

ment plutôt  que  pour  les  autres  actes  humains  ». 

En  raison  de  sa  gravité  et  des  terribles  conséquences  qu'il 

entraîne  après  lui  s'il  nest  point  fait  comme  il  convient,  l'acte 

de  jurer  demande,  à  un  litre  très  spécial,  d'être  accompagné 
du  jugement,  de  la  vérité  cl  de  la  justice.  —  Quand  il  est  ce 

qu'il  doit  être,  à  quelle  vertu  faudra-t-il  le  rattacher!'  Devons- 
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nous  dire  qu'il  est  un  acte  de  la  vertu  de  religion  ou  de  latrie  !* 

—  Saint  Thomas  va  nous  répondre  à  l'article  suivant. 

Article  IV. 

Si  jurer  est  un  acte  de  religion  ou  de  latrie? 

Trois  objections  veulent  piouNcr  (juc  «  le  seriiienl  n  est  pas 

un  acte  de  la  religion  ou  de  la  vertu  de  latrie  ».  —  La  première 
arguë  de  ce  que  «  les  actes  de  latrie  portent  sur  quelque  chose 

de  sacré  et  de  divin.  Or,  les  serments  sont  usités  à  propos  des 

controverses  humaines,  comme  le  dit  l'Apôtre,  aux  Ilébreuj-, 
eh.  VI  (v.  16).  Donc  jurer  nest  point  un  acte  de  latiie  ou  de 

religion  ».  —  La  seconde  objection  rappelle  qu'  «  il  appartient 

à  la  religion  d'ojfrir  à  Dieu  son  culte,  comme  le  dit  Cicéron 

(Rhélorifjue,  liv.  11,  eh.  i.iii).  Or,  celui  (jui  juie  n'oflre  rien  à 
Dieu,  mais  il  cite  Dieu  comme  témoin.  Donc  jurer  nest  pas 

un  acte  de  religion  ».  —  La  troisième  objection  fait  remarquer 
que  «  la  fin  de  la  vertu  de  religion  ou  de  latrie  est  de  rendre 

hommage  à  Dieu.  Or,  ceci  n'est  point  la  fin  du  serment,  mais 

plutôt  de  confirmer  (juehiue  parole.  Donc  jurer  n'est  pas  un 
acte  de  religion  ». 

L'argument  sed  confm  a[)porte  le  texte  du  Deuléi-imonic,  (h.  vi 
(v.  i3),  où  <-  il  est  (lit  :  Tu  rrmmlnts  le  Seit/neur  Ion  Dieu,  et  lu 

le  serviras  Lui  seul,  cl  lu  Jureras  par  son  \o/n.  Ov,  il  est  parlé 

en  cet  endroit  du  service  de  latrie.  Donc  jurer  est  un  acte  de 
latrie  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  riiomas  répond  (|ue  «  comme  on 
le  voit  pur  ce  qui  a  été  dit  (art.  i),  celui  (jui  juie  inv()(|ue  le 

témoignage  dix  in  pour  conlirmer  les  choses  (|u'ii  dit.  Or,  rien 

n'est  confirmé  que  par  ce  qui  est  plus  certain  et  (|ui  l'emportcJ 

>ur  lui.  Il  suil  de  là  qu'en  cela  même  que  l'homme  jure  par 

Dieu,  il  confesse  que  Dieu  l'emporte  sur  lui,  comme  étant 
(lelui  dont  la  \érité  esl  indéfeclihie  et  dont  la  connaissance  est 

universelle;  et  ainsi,  d'une  certaine  manière,  il  rend  liomma^ie 

à  Dieu.  Aussi  bien  l'Apôtre  dit,  aux  Hébreux,  ch.  vi  (v.  i(>),  que 
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les  hommes  Jurent  par  ceux  qui  sont  plus  grands  qu'eux.  Et  saint 
Jérôme  dit,  sur  saint  Matthieu  (ch.  v,  v.  34  et  suiv.),  que  celui 

qui  Jure,  ou  vénère  ou  aime  celui  par  qui  il  Jure.  Aristote  lui- 

même  dit,  au  livre  I  des  Métaphysiques  (ch.  m,  v.  5;  de  S.  Th., 

leç.  f\),  que  le  serment  est  tout  ce  qu'il  y  a  (te  plus  honorable.  Or, 
rendre  hommage  à  Dieu  appartient  à  la  vertu  de  religion  ou 

de  latrie.  Donc  il  est  manifeste  que  le  serment  est  un  acte  de 

religion  ou  de  latrie  ». 

Vad  primuni  fait  observer  ([uc  «  dans  le  serment,  on  consi- 

dère deux  choses  ;  savoir  :  le  témoignage  qui  est  apporté,  et 

ceci  est  chose  divine  ;  et  ce  sur  quoi  est  apporté  le  témoignage, 

ou  ce  qui  rend  nécessaire  d'apporter  ce  témoignage,  et  c'est  là 
chose  humaine.  Le  serment  donc  appartient  à  la  religion,  en 

raison  de  la  première  de  ces  deux  choses;  non  en  raison  de  la 
seconde  ». 

L'ad  secundum  déclare  que  «  par  cela  même  que  quelqu'un 
prend  Dieu  à  témoin  sous  forme  de  serment,  il  confesse  que 

Dieu  est  plus  grand  que  lui  ;  et  ceci  appartient  au  respect  de 

Dieu.  Il  offre  donc  quelque  chose  à  Dieu,  c'est-à-dire  le  respect 
et  l'honneur  ». 

Uad  tertium  dit  que  «  toutes  les  choses  que  nous  faisons, 

nous  devons  les  faire  en  hommage  à  Dieu.  Rien  n'empêchera 

donc  qu'en  cela  même  que  nous  entendons  certifier  un  homme 

nous  rendions  à  Dieu  notre  hommage.  C'est  qu'en  effet  nous 

devons  en  telle  sorte  accomplir  quelque  chose  en  l'honneur  de 

Dieu,  que  l'utilité  du  prochain  en  résulte;  car  Dieu  Lui-même 
agit  pour  sa  gloire  et  notre  bien  ». 

Le  serment,  qui  est  ce  que  nous  l'avons  défini,  doit-il  être 

tenu  pour  chose  qu'il  faille  rechercher  et  pratiquer  comme 
utile  et  bonne,  en  telle  sorte  que  plus  on  jurerait,  mieux  on 

agirait.  —  C'est  ce  (|u"il  nous  faut  maintenant  considérer;  et 

tel  est  l'objet  de  l'article  (pii  suit. 



QUESTION  'lWXFV.     —    DL     SERMENT.  269 

Article  Y. 

Si  le  serment  est  à  rechercher  et  à  pratiquer  comme  utile 
et  bon  ? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  le  serment  est  à  re- 

chercher et  à  pratiquer  comme  utile  et  bon  ».  —  La  première 

s'appuie  sur  ce  que  «  comme  le  vœu  est  un  acte  de  latrie,  le 
serment  l'est  aussi.  Or,  faire  une  chose  en  raison  du  vœu  est 
plus  louable  et  plus  méritoire,  parce  que  le  vœu  est  un  acte 

de  latrie,  ainsi  qu'il  a  été  dit  plus  haut  (<j.  88,  art.  j).  Donc, 
par  la  même  raison,  faire  ou  dire  quelque  cliose  avec  serment 

sera  plus  louable.  Et,  ainsi,  le  serment  est  à  recherclier  comme 

bon  par  soi  ».  —  La  seconde  objection  en  appelle  à  w  saint 
Jérôme  »,  qui  «  dit,  sur  saint  MdU/iieu  (eh.  v,  v.  li\),  que  reldi 

(jui  jure  oénère  ou  (liinc  relui  fxn-  i/ui  il  jure.  Or,  vénérer  ou 
aimer  Dieu  est  chose  à  rechercher  comme  bonne  en  soi.  Donc 

pareillement  aussi  le  serment  ».  —  La  troisième  objection  fait 

remarquer  que  le  «  serment  est  ordonné  à  conliinier  ou  à  cer- 

tifier. Or,  (|ue  l'homme  confirme  son  dire,  c'est  chose  bonne. 
Donc  le  serinent  est  à  rechercher  comme  une  chose  bonne». 

Largumeiit  sed  contra  est  un  double  te\te  de  V Ecclésiasti<{ur 

et  de  saint  .Vugustin.  ((  Il  est  dit  dans  \'Ecclf^siasti(/ue,  ch.  xxiii 

(v.  12)  :  L'Iionune  qui  Jure  beaur(tui>  se  remplira  d'iniquité.  Et 
saint  Augustin  dit,  au  livre  du  Mensonge  (ch.  xv),  que  le  pré- 
ceple  du  Seigneur  défendant  de  Jurer  a  été  (tonné  ajin  que,  selon 

(juil  est  en  loi,  lu  n'aimes  point  ni  ne  recherches  comme  chose 
fjonne  et  délectable  la  pratique  du  serment  » . 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  formule  ce  principe,  que 

«  ce  qu'on  ne  cherche  que  pour  subvenir  à  quelque  défaut 

n'est  point  compté  parmi  les  choses  qui  sont  à  rechercher  pour 
elles-mêmes,  mais  parmi  les  choses  nécessaires  >»  qu'on  ne 

prend  qu'en  cas  de  nécessité;  «  comme  on  le  voit  des  remèdes, 
qui  ne  sont  pris  que  pour  subvenir  à  la  maladie.  Or,  le  ser- 

ment est  cherché  pour  subvenir  à  un  défaut,  savoir  au  défaut  » 
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de  confiance.  &  qui  fait  qu'un  homme  ne  croit  pas  un  autre 
boanne.  Il  s>n$uit  que  le  serment  ne  doit  pas  être  nûs^  au 

nombre  des  cboses  qui  sont  désirables  par  elles-fnètnes,  mus 
au  nombre  des  choses  qui  pourvoient  au\  nécessités  de  cette 

Aie;  desquelles  use  dune  façon  indue,  quiconque  en  use  bors 

des  limites  de  la  nécessité.  Et  voilà  pourquoi  saint  Augustin 

dit,  au  li>Te  du  Sermon  du  Seignear  sar  la  Montagne  (liv.  I, 

ch.  3:vn)  :  Cyeim  f«u  tmiemi  qtte  le  serment  doit  êi.re  tnMt,  mon 

rontme  an  bien,  qu'on  désire  poar  soi.  mais  eomrne  une  mêcessitié, 

se  retieyU  autant  qa'U  le  peut,  pctar  n'en  user  4fae  «  ki  nérrmâiè 
y  obUge  ». 

h'dd  pritnajH  doit  être  soio^neosement  noté.  Il  explique  com- 
moit  «  autre  est  la  raison  du  voeu,  et  autre  la  raison  du  sei- 

Boent  »,  au  point  de  vue  qui  nous  occupe  et  que  touchait  lob- 

jection.  <■  C'est  qu'en  effet  par  le  vœu.  nous  ordonnons  quelque 
chose  à  rb(Mka«ar  de  Dieu;  ce  qui  le  constitue,  par  le  fait 

Bséf&e,  un  acte  de  religion.  Mais,  dans  le  serment,  c'est  le  con- 
traire ;  nous  prenons  le  respect  du  Nom  divin  pour  confir- 

mer notre  promesse  »  ou  notre  parole.  «  Aussi  bien  ce  qui  est 

confirmé  par  le  serment  ne  dexient  pas,  pour  cela,  acte  de  re- 

ligioa;  car  c'est  selon  la  fin.  que  les  actes  moraux  re>çoiveot 
leur  espèce  ». 

L'arf  secundam  accorde  que  «  celui  qui  jure  use  sans  doute 
de  la  vénération  ou  de  Tamour  de  celui  par  qui  il  jure  ;  mais 

il  n'ordonne  point  le  serment  à  la  vénération  ou  à  TamcMir  de 

celui  par  qui  il  jure;  il  l'ordonne  à  quelque  autre  chose  qui 
est  une  nécessité  de  la  vie  présente  ».  Celui  qui  jure  bonore 

Dieu,  c'est  vrai,  ou  même  lui  témoigne  qu'il  l'ainie  ;  et,  pour 

autant,  nous  l'avons  dit  à  l'article  précédent,  le  serment  est 

un  acte  de  religion,  ou  aussi  de  charité.  Mais  ce  n'est  pas po«r 

f^ela  que  l'on  jure;  on  ne  jure  que  pomr  UÊbotmr  «m  mmm§mp 

de  erédii  qoe  l'on  trouve  chez  qaelqB'wt:  et  voilà  pourquoi  le 

serment  n'est  pas  chose  à  recbercber  en  elle-même  H  pour 

elle-n»ême,  comme  s'il  s'agissait  d'une  chose  bonne  pour  soi; 
mais  uniqaeaaeat  en  raison  de  la  uécessilé  qui  le  motive 

Lad  tertiam  dédare  que  «  comme  le  remède  est  chose  utile 

pour  la  goérison,  et  cependant  plus  il  a  de  vertu  plus  il  de- 
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vient  nuisible,  si  on  le  prend  d'une  manière  indae:  pareille- 
ment, aussi,  le  serment  :  il  e$t  atile  a^xsumnent  p«'mr  confir- 
mer: cependant,  plus  il  est  digne  de  vénération,  plus  il  est 

dangerea\  si  on  l'introduit  indûment.  C'est  que.  comme  le  dit 
VEfriésmrtifme^  cb.  \\xn  (v.  i3,  t\),  «■  re£ni  qui  jure  fraude, 

e'esl-à-dire  s'il  trompe  son  frère,  son  prrhé  sem  sur  Ini:  s'U  dU- 
akmmle.  jurant  par  dissimniation  ce  qui  est  faux.  s*jn  pértw  ̂  

dnmhie:  car  t^qmUté  ûmmltr  ̂ t  ane  double  inUpiUé  (S.  Augustin, 

sur  le  ps.  uuo,  t.  7);  e#  s'U  a  juré  en  rain,  c'est-à-dire  sans 
jttsie  cause  ei  sans  néeessilê.  al  me  sem  pru  justifié  ». 

Noos  avons  dit  ce  qu  êUil  le  ̂ ^lerment.  quelles  étaient  ̂ es 

conditions  de  licéité.  quel  en  devait  <tre  l'usage.  Mais  nous 

n'avons  parlé  du  serment  que  sous  «a  forme  directe,  si  ri>n 

peut  ainsi  s'exprimer,  on  selon  qu'il  se  fait  en  invoquant  Dieu 
Lui-oiénie.  Que  penser  du  serment  qui  en  appelle  aux  créa- 

tures :  est-il  cboise  licite  ?  (Test  ce  qu'il  nous  faut  maintenant 

examiner:  et  tel  est  l'objet  de  l'artide  qui  suit. 

.\irnci.E  VI. 

S  il  est  permis  de  jurer  par  les  créatures'' 

Trois  ohjecli'xis  \eulent  pnMiver  qu  •*  il  a  est  pouit  permis 

de  jurer  par  les  créatures  ...  —  La  première  obser^e  qu"  <•  il  est 
dit.  en  saint  Mattbien.  cb.  v  ̂ v.  i\  et  suiv.)  :  \l*ti  je  tous  dis  df 

me  pokèt  jurer  du  kmt  :  m  par  le  eiet.  ni  pur  ta  terre,  ni  pur  Jéru- 
amiem.  ni  par  rrttre  Ute:  ce  qiie  saint  Jérôme  explique  en  disant 

Omsmière  </ae  I»  le  Sei^temr  nu  point  'ié/enin  *le  jurer  par  Dieu, 

amit  pur  le  riei,  et  la  terre,  elr.  ».  —  La  seconde  okîection  dé- 

clare qne  ■  la  peine  n'est  due  qu'à  la  faute.  (>r.  à  celui  qui  jure 
par  les  créatures,  une  peine  est  infligée.  Il  est  dît.  en  elel. 

Wli.  q  I  (can.  l'.lericum)  :  Le  rlrn-  tfui  jure  par  les  eréatures 

iloit  être  iét'^rt'ment  repris:  et  s'U  persiste  ilans  joa  rire,  if  non* 

périf  fu'ii  soit  r.reoÊmaa»miê.  Donc  il  est  illicite  de  jurer  par  les 
cfféatares  ».  —  La  troisième  obfeciioa  rappelle  que.    •  le  ser- 



272  SOMME   THEOLOGIQUE. 

ment  est  un  acte  de  latrie,  comme  il  a  été  dit  (art.  4)-  Or,  le 

culte  de  latrie  n'est  point  dii  à  quekjue  créature,  comme  on 
le  voit  par  lÉpître  aiu-  lioinaiiis,  eh.  i  (v.  -^3  et  suiv.).  Donc  il 

n'est  point  permis  de  jurer  par  cjuclque  créature  ». 
L'argument  sed  contra  cite  Texemple  de  «  Joseph  »,  qui 

«  jura  par  la  santé  de  Pharaon,  comme  on  le  lit  dans  la  Genèse, 

ch.  XLM  (V.  iT),  16).  De  même,  il  est  d'usage  qu'on  jure  par 
les  Évangiles,  et  par  les  reliques,  et  par  les  saints  ». 

Au  corps  de  l'article ,  saint  Thomas  fait  ohserver  que 
('  comme  il  a  été  dit  plus  liaut  (art.  1 ,  ad  5"™),  il  y  a  un  double 

serment.  —  L'un  se  fait  par  simple  attestation,  selon  que  l'on 

invoque  le  témoignage  de  Dieu.  Ce  serment  s'appuie  sur  la 
vérité  divine,  comme  lu  foi  elle-même.  Or,  si  la  foi  porte 

d'abord  et  principalement  sur  Dieu;  elle  porte  aussi  secondai- 
rement sur  les  créatures,  dans  lesquelles  reluit  la  vérité  de 

Dieu,  comme  il  a  été  vu  plus  haut  (q.  i,  art.  i).  Il  en  sera  de 

même  pour  le  serment.  Il  se  rapportera  principalement  à  Dieu 

lui-même  dont  le  témoignage  est  invoqué;  mais  secondaire- 
ment sont  prises  pour  le  serment  certaines  créatures,  non  en 

elles-mêmes,  mais  en  lanl  (jue  la  vérité  divine  est  manifestée 

en  elles  :  c'est  ainsi  que  nous  jurons  par  l'Évangile,  c'est-à-dire 

par  Dieu  dont  la  vérité  est  manifestée  dans  l'Évangile;  et  par 

les  saints,  qui  ont  cru  et  observé  cette  vérité.  —  L'autre  mode 
de  jurer  se  fait  par  exécration.  El  clans  ce  serment,  la  créature 

est  introduite  comme  ce  sur  quoi  s'exerce  le  jugement  divin. 

C'est  ainsi  que  l'homme  a  coutume  de  jurer  par  sa  tête,  ou 

par  son  fils,  ou  par  toute  autre  chose  qu'il  aime.  L'Apôtre  lui- 
même  jura  de  la  sorte,  dans  la  seconde  Épître  aux  Corinthiens, 

ch.  I  (v.  23),  quand  il  dit  :  Moi,  J'en  appelle  au  témoignage  de 

Dieu,  sur  mon  âme.  Quant  au  fait  »  dont  parlait  l'argument  sed 

contra,  «  que  Joseph  jura  par  la  santé  de  Pharaon,  on  peut  l'en- 

tendre des  deux  manières  :  ou  par  mode  d'exécration,  comme 

liant  la  santé  de  Pharaon  à  Dieu;  ou  par  mode  d'attestation, 

comme  attestant  la  vérité  de  la  justice  divine,  pour  l'exécu- 
tion de  laquelle  les  princes  de  la  terre  sont  constitués  ». 

Vad  primum  explique  que  d  le  Seigneur  défendit  de  jurer  par 

les  créatures,  en  telle  sorte   qu'on   leur  rende  un    hommage 
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divin  »,  car  alors  ce  serait  de  l'idolâtrie.  «  Aussi  bien  saint  Jé- 
rôme ajoute,  au  même  endroit,  que  les  Juifs,  quand  ils  juraient 

par  les  anges,  ou  autres  choses  de  ce  genre,  honoraient  les  créa- 

tares  de  l'honneur  dû  à  Dieu  ». 

.  «  Et,  poursuit  saint  Thomas,  par  la  même  raison  est  puni 

selon  les  canons  le  clerc  qui  jure  par  les  créatures,  chose  qui 

appartient  au  blasphème  de  l'infidélité.  Aussi  bien  il  est  dit 
dans  le  chapitre  suivant  :  Si  quelquun  jure  par  les  cheveux  de 

Dieu,  ou  par  sa  tête,  ou  use  de  tout  autre  mode  de  blasphème 

contre  Dieu,  s  il  est  dans  l'ordre  ecclésiastique,  qu'il  soit  déposé.  — 
Par  où  se  trouve  résolue  la  seconde  objection  ».  —  Et  nous 

voyons,  par  cette  double  réponse,  la  connexion  étroite  qui 

peut  exister  entre  le  mauvais  serment,  péché  contre  la  vertu  de 

religion,  et  le  blasphème,  péché  contre  la  vertu  de  foi.  Tout 

péché  d'idolâtrie  implique  également,  quand  il  est  complet  du 

côté  de  l'esprit  et  du  côté  du  cœur,  un  péché  contre  la  foi  et 

contre  la  charité  portant  sur  la  connaissance  et  l'amour  du 

vrai  Dieu.  Aussi  bien  est-ce  pour  cela  que  l'idolâtrie  est  le  plus 
grave  de  tous  les  péchés,  comme  nous  aurons  à  le  dire  bientôt; 

car  elle  travaille,  autant  qu'il  est  en  elle,  à  la  destruction  de 
Dieu. 

L'ad  tertium  précise  que  «  le  culte  de  latrie  est  rendu  à  celui 
dont  le  témoignage  est  invoqué  en  jurant;  et  voilà  pourquoi 

il  est  commandé  dansVExode,  ch.  xxni  (v.  i3)  :  Tu  ne  jureras 

point  par  le  nom  des  dieux  étrangers  ».  Dans  ce  cas,  en  effet, 

c'est  un  acte  d'idolâtrie,  comme  nous  le  notions  tout  à  l'heure. 

«  Mais  le  culte  de  latrie  n'est  point  rendu  aux  créatures  que 

l'on  évoque  dans  le  serment  selon  les  modes  qui  ont  été  dits  » 
(au  corps  de  l'article). 

Après  avoir  déterminé  la  nature  du  serment,  nous  devons 

maintenant  examiner  sa  force  obligatoire.  Et,  à  ce  sujet, 
saint  Thomas  .se  demande  deux  choses  :  si  le  serment  a  la  vertu 

d'obliger;  si  celte  vertu  est  plus  grande  dans  le  serment  que 
dans  le  vœu.  —  Le  premier  point  \a  faire  l'objet  de  l'article 
qui  suit. 

Ml.  —  La  Religion.  18 
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Article  VII, 

Si  le  serment  a  la  force  d'obliger? 

Comme  saint    riionias  nous  en   avertira   tout  à   l'heure,  il 

s'agit  ici  plus  spécialement   du  serment  qui   accompagne  les 

promesses  que  l'on  fait.  —  Quatre  objections  veulent  prouver 

que  «  le  serment  »,  ainsi  entendu,  «  n'a  point  la  force  d'obli- 

ger ».    La  première  fait  remarquer  qu"  «  on   introduit  le   ser- 
ment pour  confirmer  la  vérité  de  ce  qui  est  dit.  Or,  quand  quel- 

qu'un dit  quelque  chose  portant  sur  l'avenii-,  il  dit  vrai,  même 

si  ce  qu'il  dit  n'arrive  pas;   c'est  ainsi  que   saint  Paul,   bien 

qu'il  n'ait  pas  été  à  Corinthe  comme  il  l'avait  dit  (dans  sa  pre- 

mière Épîlre  aux  Corinlhiens,  ch.   xvi,  v.  5),  n'a  point  menti 
pour  cela,  comme  on  le  voit  dans  la  seconde  Épitre  aux  Corin- 

thiens, ch.  I  (v.  i5  et  suiv.).  Donc  il  semble  que  le  serment  n'est 
pas  obligatoire  ».  —  La  seconde  objection  observe  que  «  la  vertu 

n'est  pas  contraire  à  la  vertu,   comme   il  est  dit  au  livre  des 
Prédicarnents  (ch.   vni,  n.  22).  Or,  le  serment  est  un  acte  de 

vertu,  comme  il  a  été  dit  (art.  4)-  D'autre  part,  il  serait  quel- 

quefois contre   la  vertu   ou   ce  serait  l'empêcher  en  quelque 

chose,  si  Ion  observait  ce  qui  a  été  juré;  comme  si  quelqu'un 

jure  de  faire  quelque  chose  de  peccamineux,  ou  s'il  jure  de  se 

désister  de  quelque  acte  de  vertu.  Donc  le  serment  n'est  pas 
toujours  obligatoire  ».  — La  troisième  objection  dit  que  «  quel- 

quefois il  en  est  qui  sont  forcés  à  promettre  contre  leur  gré 

quelque  chose   sous  serment.  Or,  ceux-là  sont  déliés,   par  les 
Pontifes  romains,  des  nœuds  du  serment  ;  comme  on  le  trouve, 

Extra,  de  Jurejurando,  cap.  Veruni  in  ea  qasestione,  etc.  Donc  le 

serment  n'est  pas  toujours  obligatoire  ».  —  La  quatrième  objec- 
tion déclare  que  «  nul  ne  peut  être  obligé  à  deux  choses  oppo- 

sées. Or,  parfois  c'est  chose  opposée  qu'entend  celui  qui  jure  et 

qu'entend  celui  à  qui  on  jure.  Donc  le  serment  ne  doit  pas  tou- 
jours être  obligatoire  ». 

L'argument  sed  contra  rappelle  simplement  qu'  «  il  est  dit, 
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eu  saint  Matthieu,  ch.  v  (v.   33)  :   Ta  rendras  nii  Seigneur  (es 
serments  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  nous  avertit,  comme 

nous  l'avions  déjà  annoncé,  que  «  l'obligation  se  réfère  à  quel- 

que chose  qui  doit  être  fait  ou  laissé.  D'où  il  suit  qu'elle  ne 

semble  point  regarder  le  serment  où  l'on  affirme,  lequel  porte 
sur  le  présent  ou  le  passé,  ni  le  serment  qui  porte  sur  ce  qui  doit 

être  produit  par  d'autres  causes,  comme  si  quelqu'un  affirmait 
par  serment  que  le  lendemain  il  y  aurait  la  pluie,  mais  seulement 

le  serment  qui  porte  sur  ce  qui  doit  être  fait  dans  un  temps  à 

venir  par  celui  qui  jure.  11  y  aura  donc,  dans  l'un  et  l'autre 

serment,  »,  c'est-à-diie  en  celui  qui  affirme  et  en  celui  qui 
promet,  a  une  certaine  obligation  ;  mais  non  de  la  même  ma- 

nière. Car,  dans  le  serment  qui  porte  sur  ce  qui  est  passé  ou 

sur  ce  qui  est  présent,  l'obligation  ne  regarde  point  la  chose 

(jui  fut  ou  qui  est,  mais  l'acte  même  de  jurer;  en  ce  sens  que 

l'on  jure  ce  qui  véritablement  est  ou  fut.  Dans  le  serment  que 

l'on  prête,  au  contiaire,  touchant  les  choses  qui  doivent  être 

faites  par  le  sujet,  l'obligation  porte  sur  la  chose  qui  est 
corroborée  par  le  serment  :  celui  cpii  jure,  en  effet,  est  tenu 

de  faire  que  soit  \rai  ce  qu'il  a  juré;  sans  quoi  la  vérité  manque 

au  serment.  Que  si  la  chose  est  telle  qu'elle  ne  soit  pas  au 
pouvoir  de  celui  qui  a  juré,  au  serment  a  manqué  le  jugement 

de  la  discrétion;  à  moins  peut-être  que  ce  qui  était  possible 
pour  lui  quand  il  a  juré,  soit  devenu  impossible  en  raison  de 

([uelque  événement  :  comme  si  (juelqu'un  avait  juré  de  payer 

une  somme  et  qu'ensuite  elle  lui  soit  enlevée  par  \iolence  ou 
par  vol;  dans  ce  cas,  en  effet,  il  semble  excusé  de  ne  pas  faire 

ce  qu'il  a  juré,  bien  qu'il  soit  tenu  de  faire  ce  qui  dépend  de 
lui,  comme,  du  reste,  il  a  été  dit  plus  haut  (q.  88,  art  3, 

ad  2"'"),  au  sujet  du  vœu.  Si,  au  contraire,  la  chose  est  pos- 

sible, mais  qu'elle  ne  doive  pas  être  faite,  soit  parce  qu'elle  est 

mauvaise  en  elle-même,  soit  parce  (|u'elle  est  un  obstacle  au 
bien,  dans  ce  cas.  ta  Justice  a  mantjué  au  serment.  Aussi  bien 

le  serment  ne  dcjit  pas  êlie  gardé  dans  le  cas  ou  l'on  a  le  péché 

ou  l  empêchement  du  bien  ;  car  l'un  et  l'autre  font  que  l'issue  - 
en  est  maunaise  (Bède,  hom.  xix,  sur  la  décollation  de  saint  Jean- 
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Baptiste).  —  Nous  dirons  donc,  conclut  saint  Thomas,  que  qui- 
conque jure  de  faire  quelque  chose,  est  obligé  de  le  faire,  afin 

que  la  vérité  soit  remplie,  si  toutefois  les  deux  autres  condi- 

tions existent,  savoir  le  jugement  et  la  justice  »  ;  c'est-à-dire  si 
la  chose  jurée  est  possible  et  si  elle  est  chose  bonne. 

Vad  prinmm  formule  une  distinction  de  la  plu^  haute  impor- 

tance. «  Autre  chose  est  la  simple  parole;  autre  chose,  le  ser- 
ment dans  lequel  est  imploré  le  témoignage  divin.  Il  suffît,  en 

effet,  pour  la  vérité  de  la  parole,  que  quelqu'un  dise  ce  qu'il  se 
propose  de  faire;  parce  que  cela  est  déjà  vrai  dans  sa  cause, 

savoir  dans  le  propos  du  sujet.  Mais  le  serment  ne  doit  être 

employé  que  dans  une  chose  dont  on  est  solidement  sûr.  Et 

voilà  pourquoi,  si  le  serment  intervient,  par  respect  pour  le 

témoignage  divin  qui  est  invoqué,  l'homme  est  obligé  de 

faire  que  soit  vrai  ce  qu'il  a  juré,  selon  que  la  chose  est  en 

son  pouvoir;  à  moins  qu'il  ne  s'agisse  d'une  chose  dont  l'is- 

sue serait  mauvaise,  comme  il  a  été  dit  »  (au  corps  de  l'ar- 
ticle). 

Vad  secundum  explique  encore  ce  dernier  mot.  Il  nous  dit 

que  «  le  serment  peut  avoir  une  mauvaise  issue  d'une  double 

manière.  —  D'abord,  parce  que,  dès  le  début,  il  ne  pouvait  que 
tourner  à  mal  :  soit  parce  que  la  chose  est  mauvaise  en  elle- 

même,  comme  si  quelqu'un  jure  de  commettre  un  adultère; 

soit  parce  qu'elle  est  un  obstacle  à  un  plus  grand  bien,  comme 

si  quelqu'un  jure  de  ne  pas  entrer  en  religion,  ou  de  ne  pas 

se  faire  clerc,  ou  qu'il  n'acceptera  point  une  charge  de  prélat 

et  de  supérieur  dans  tel  cas  où  il  est  expédient  qu'il  l'accepte, 
ou  toute  autre  chose  de  ce  genre.  Ces  sortes  de  serments  sont 

illicites  dès  le  principe;  avec  une  différence,  cependant.  Car, 

si  quelqu'un  jure  de  faire  un  péché,  il  pèche,  et  quand  il  jure  i^ 
et  quand  il  tient  son  serment.  Si,  au  contraire,  il  jure  de  ne 

point  faire  un  bien  meilleur,  que  cependant  il  n'est  point  tenu 

de  faire,  il  pèche  en  jurant,  pour  autant  qu'il  met  un  obstacle 

à  l'Esprit-Saint,  inspirateur  des  biens  divins  ;  mais  il  ne  pèche 

point  en  n'observant  pas  son  serment,  il  fait  même  beaucoup 

mieux  de  ne  pas  l'observer.  —  L'autre  manière  dont  le  serment 

tourne  mal,  c'est  quand  survient  quelque  événement  nouveau, 
l 
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qui  n'avait  pas  été  prévu;  comme  on  le  voit  dans  le  serment 

d'Hérode,  qui  jura  de  donner  à  la  fille  d'Hérodiade  ayant  dansé 

devant  lui  ce  qu'elle  demanderait.  Ce  serment,  en  effet,  pouvait 
être  licite  au  début,  en  sous-entendant  la  condition  voulue, 

savoir  que  la  jeune  fille  ne  demanderait  qu'une  chose  qu'il  se- 

rait convenable  de  lui  donner.  Mais  l'accomplissement  du  ser- 
ment fut  illicite.  Aussi  bien,  saint  Ambroise  dit,  au  livre  I  des 

Devoirs  (ch.  l)  :  //  est  quelquefois  contraire  au  devoir,  de  tenir  le 

serment  promis  :  comme  Ilérode,  qui  ordonna  le  meurtre  de  Jean, 

pour  ne  point  refuser  ce  qu'il  avait  promis  ». 
Lad  terfium  fait  observ er  que  «  dans  le  serment  que  quel- 

qu'un a  prêté  par  force,  il  y  a  deux  obligations.  L'une,  qui  fait 

qu'il  est  obligé  envers  celui  à  qui  il  a  promis.  Cette  obligation 
est  enlevée  par  la  coaction  ;  parce  que  celui  qui  a  fait  la  vio- 

lence mérite  cela,  que  la  promesse  ne  lui  soit  point  tenue. 

L'autre  obligation  est  celle  par  laquelle  l'homme  est  obligé  à 

l'égard  de  Dieu,  devant  remplir  ce  qu'il  a  promis  par  son  Nom. 

Cette  obligation  n'est  point  enlevée,  au  for  de  la  conscience; 

parce  que  l'on  doit  plutôt  souffrir  un  dommage  temporel,  que 
violer  son  serment.  Toutefois,  celui  qui  a  été  ainsi  contraint 

par  la  violence,  peut  redemander  en  justice  ce  qu'il  a  acquitté  ; 

ou  avertir  son  supérieur,  même  s'il  avait  juré  de  ne  pas  le 
faire  :  car  un  tel  serment  lourncrait  à  mal,  étant  contraire  à  la 

justice  publique.  —  Que  si  les  Pontiles  romains  ont  délié  les 

hommes  de  ces  sortes  de  serments,  ce  n'a  pas  été  en  décernant 

que  ces  serments  n'étaient  pas  obligatoires;  mais  ils  ont  relâché 

ces  sortes  d'obligations,  en  raison  d'une  cause  juste  ». 

\/ad  quartuin  déclaïc  (jue  ((  dans  les  cas  oià  l'intention  de 

celui  qui  jure  n'est  point  celle  de  celui  à  qui  il  jure,  si  cela 

provient  d'une  fraude  de  celui  qui  jure,  le  serment  doit  être 
tenu  selon  la  droite  intention  de  celui  à  qui  ce  serment  est 

prêté,  \ussi  bien  saint  Isidore  dit  {du  souverain  Bien,  liv.  II, 

ch.  xxxi)  :  En  quelque  numièrc  que  celui  qui  jure  enveloppe  ses 

paroles,  Dieu  cependant,  qui  est  témoin  de  la  conscience,  reçoit  ce 

serment  comme  l'entend  celui  à  qui  l'on  Jure.  El  que  ceci  s'en- 
lende  du  serment  frauduleux,  on  le  voit  par  ce  qui  est  ajouté  :^ 

//  est  douljlement  coupable,  celui  qui  prend  le  nom  de  Dieu  en  vain 
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et  qui  surprend  le  prochain  par  ruse.  —  Mais  si  celui  qui  jure 

n'apporte  point  de  fraude,  l'obligation  se  prend  selon  son 

intention  à  lui.  C'est  ce  qui  a  fait  dire  à  saint  Grégoire,  au 
livre  XXVI  des  Morales  (ch.  vu)  :  Les  oreilles  humaines  jugent 

nos  paroles  telles  qu'elles  sonnent  au  dehors  ;  mais  le  juge- 

ment divin  les  entend  telles  au  dehors  qu'elles. sont  proférées 
du  fond  du  cœur  ». 

Cette  obligation  du  serment,  dont  nous  venons  de  préciser 

la  nature  et  la  rigueur,  dans  quel  rapport  est-elle  avec  l'obli- 
gation du  vœu  ;*  Quelle  est  de  ces  deux  obligations  celle  qui 

est  la  plus  grande?  Saint  Thomas  va  nous  répondre  à  l'article 
qui  suit. 

Article  VIII. 

Si  l'obligation  du  serment  est  plus  grande  que  celle 
du  vœu? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  l'obligation  du  ser- 
ment est  plus  grande  que  celle  du  vœu  n.  —  La  première  dit 

que  «  le  vœu  est  une  simple  promesse.  Or,  le  serment  a  en 

plus  de  la  promesse  le  témoignage  divin  qu'il  apporte.  Donc 

l'obligation  du  serment  est  plus  grande  que  celle  du  vœu.  — 

La  seconde  objection  fait  remarquer  qu'  «  on  a  coutume  de 
confirmer  ce  qui  est  plus  faible  par  ce  qui  est  plus  fort.  Or,  il 

arrive  parfois  que  le  vœu  est  confirmé  par  le  serment.  Donc  le 

serment  est  plus  fort  que  le  vœu.  »  —  La  troisième  objection 

rappelle  que  «  l'obligation  du  vœu  est  causée  par  la  délibéra- 

lion  de  l'esprit,  ainsi  qu'il  a  été  dit  plus  haut  (q.  88,  art.  i). 

L'obligation  du  serment,  au  contraire,  est  causée  par  la  Vérité 
divine,  dont  le  témoignage  est  invoqué.  Puis  donc  que  la 

vérité  de  Dieu  dépasse  la  délibération  humaine,  il  semble 

que  l'obligation  du  serment  est  plus  forte  que  l'obligation  du 
vœu  ». 

L'argument  sed  contra  oppose  que  «  par  le  vœu  l'homme 

s'oblige  à  légard  de  Dieu  ;  tandis  que  par  le  serment  il  s'oblige 
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quelquefois  à  l'égard  de  Ihomme.  Or,  l'homme  est  plus 

obligé  à  l'égard  de  Dieu  qu'il  ne  l'est  à  l'égard  de  l'homme. 

Donc  l'obligation  du  vœu  est  plus  grande  que  celle  du  ser- 
ment. I) 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  répond  que  c<  l'une  et 

l'autre  obligation,  savoir  celle  du  vœu  et  celle  du  serment,  est 
causée  par  quelque  chose  de  divin  ;  mais  non  de  la  même 

manière.  L'obligation  du  vœu,  en  effet,  est  causée  par  la  fidé- 

lité que  nous  devons  à  Dieu,  c'est-à-dire  que  nous  devons 

acquitter  ce  que  nous  lui  avons  promis.  L'obligation  du  ser- 
ment, au  contraire,  est  causée  par  le  respect  que  nous  lui 

devons;  lequel  nous  oblige  à  rendre  vrai  ce  que  nous  avons 

promis  par  son  Nom.  Or,  si  toute  infidélité  contient  un  man- 

que de  respect,  l'inverse  n'est  pas  vrai  ;  car  l'infidélité  »  ou 

le  manque  de  parole  a  d'un  sujet  à  l'endroit  de  son  maître 
apparaît  comme  étant  le  plus  grand  manque  de  respect.  Il 

s'ensuit  que  le  vœu,  par  sa  raison  de  vœu,  est  plus  obligatoire 
que  le  serment  ».  Tous  deux  sont  obligatoires  au  sens  le  plus 

strict  et  le  plus  grave;  mais  comparés  entre  eux,  le  vœu  l'em- 

porte encore  sur  le  serment,  comme  gravité  d'obligation. 

L'r/r/  prininm  contient  le  mot  que  nous  avions  déjà  cité  à 
propos  de  la  question  du  vœu  ;  et  qui  nous  montre  combien 

sont  éloignés  de  la  pensée  de  saint  Thomas  ceux  qui  ̂ pulent 

parler  de  légèreté  d'obligation  au  sujet  du  v(ru.  —  «  Le  vœu, 

déclare  saint  Thomas,  n'est  pas  une  promesse  quelconque  : 

c'est  une  promesse  faite  à  Dieu  :  et  être  infidèle  à  Dieu  »  ou 
lui  manquer  de  parole  pour  une  chose  librement  promise, 

«  c'est  chose  souverainement  grave  :  rotiim  est  promissio,  non 
fjmpcumqne,  sed  Deo  farfa,  ciii  injidelcni  esse  gravissimum  est  ». 

L'ad  sernnf/nm  dit  que  «  le  serment  no  s'ajoute  point  au  vœu 
comme  quelque  chose  de  plus  ferme;   mais  afin  (jup  par  deux 

\        choses  immuables,  on  ait  une  plus  grande  fermeté  »,  comme  il 

est  dit  dans  l'Épîlre  aux  Hébreux,  ch.  vi,  v.  i8. 
Lad  tertiiim  nous   marque    la  distinction   sur  laquelle  nous 

avions  tant  appuyé,  sous  un  autre  rapport,  dans  la  (jucstion 

du  vœu.  El  c'est  que  «   la  délibération   de  l'esprit  donne  au"- 
vœu  sa  fermeté,  du  côté  de  celui  qui  voue.  Mais  le  vœu  a  une 
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plus  grande  cause  de  fermeté  du  côté  de  Dieu  à  qui  le  vœu  est 
offert  ». 

L'obligation  du  vœu  l'emporte  sur  celle  du  serment;  parce 

que  sa  violation,  outre  la  raison  générale  d'irrévérence  qu'elle 

implique,  comprend  aussi  la  raison  d'infidélité,  laquelle  est 

toujours,  quand  il  s'agit  de  l'homme  à  l'égard  de  Dieu,  d'une 
gravité  extrême.  —  Dès  lors,  et  puisque  cependant  on  peut 

dispenser  au  sujet  du  vœu,  il  y  a  lieu  de  se  demander  si  l'on 

peut  aussi  dispenser  du  serment.  C'est  l'objet  de  l'article  qui suit. 

Article  IX.  • 

S'il  est  quelqu'un  qui  puisse  dispenser  dans  le  serment? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  nul  ne  peut  dispenser 

dans  le  serment  ».  —  Et  dès  la  première,  nous  voyons  qu'il 

s'agit  du  serment  qui  porte  sur  une  promesse.  L'objection  dit 

que  «  comme  la  vérité  est  requise  dans  le  serment  d'affirma- 
tion, qui  porte  sur  une  chose  présente  ou  passée;  de  même, 

elle  est  requise  pour  le  serment  de  promesse,  qui  porte  sur 

l'avenir.  Or,  nul  ne  peut  dispenser  quelqu'un,  au  sujet  du 

passé  ou  du  présent,  à  l'effet  de  jurer  contre  la  vérité.  Donc, 

pareillement,  nul  ne  peut  dispenser  quelqu'un  de  faire  que  se 

vérifie  ce  qu'il  a  promis  pour  l'avenir  ».  —  La  seconde  objec- 
tion fait  remarquer  que  «  le  serment  qui  accompagne  une  pro- 

messe est  introduit  pour  l'utilité  de  celui  à  qui  est  faite  cette 

promesse.  Or,  celui-ci  ne  peut  pas,  semble-t-il,  relâcher  l'obli- 
gation; parce  que  ce  serait  agir  contre  le  respect  dû  à  Dieu. 

Donc  ce  sera  bien  moins  encore  par  un  autre  que  pourra  sur 

ce  point  être  accordée  la  dispense  ».  —  La  troisième  objection 
rappelle  que  «  dans  le  vœu,  tout  évêque  peut  dispenser,  sauf 

pour  quelques  vœux  qui  sont  réservés  au  Pape  seul,  comme 

il  a  été  vu  plus  haut  (q.  88,  art.  ii,  ad  .?'"").  Donc,  par  une 

raison  semblable,  dans  le  serment,  s'il  pouvait  y  avoir  dis- 
pense,  chaque  évêque  pourrait    dispenser  ;   ce    qui    pourtant 
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semble  être  contre  les  canons  (Causa  XV,  q.  vi,  can.  Aiiclori- 

tem  et  seq.  ;  cap.  si  vero,  de  Jurejurando).  Il  ne  semble  donc 

pas  que  dans  le  serment  on  puisse  dispenser  ». 

L'argument  sed  contra  fait  le  raisonnement  que  nous  propo- 

sions déjà  en  introduisant  cet  article.  «  Le  vœu  est  d'une  plus 

grande  obligation  que  le  serment,  ainsi  qu'il  a  été  dit  (art.  préc). 
Or,  dans  le  vœu,  on  peut  dispenser.  Donc  on  le  peut  aussi  dans 
le  serment  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  fait  observer  que  «  comme 

il  a  été  dit  plus  haut  (q.  88,  art.  lo),  la  nécessité  de  la  dis- 

pense, aussi  bien  dans  la  loi  que  dans  le  vœu,  provient  de  ce 

que  les  choses  qui,  prises  en  elles-mêmes  ou  d'une  façon  uni- 
verselle sont  utiles  et  honnêtes,  peuvent,  selon  des  cas  parti- 

culiers qui  se  produisent,  être  déshonnêtcs  ou  malhonnêtes  et 

nuisibles  :  condition  qui  ne  peut  tomber  ni  sous  la  loi  ni  sous 

le  vœu.  Or,  qu'une  chose  soit  déshonnêtc  ou  malhonnête  et 
nuisible,  cela  répugne  à  ce  qui  doit  être  considéré  dans  le 

serment;  car,  si  elle  est  malhonnête,  elle  répugne  à  la  justice; 

et  si  elle  est  nuisible,  elle  répugne  au  jugement.  Donc,  et  en 

vertu  d'une  raison  semblable  »  à  celle  qui  fait  qu'on  peut  dis- 
penser dans  la  loi  et  dans  le  vœu,  «  on  pourra  aussi  dispenser 

dans  le  serment  ». 

L'nd  pr'umun  explifiuc,  comme  il  avait  été  déjà  fait  pour  le 

vœu,  que  «  la  dispense  qui  se  donne  dans  le  serment  ne  s'étend 

pas  à  ce  qu'on  fasse  cpielque  chose  contre  le  serment;  ceci  est 

imposjsible,  l'observation  du  serment  tombant  sous  le  précepte 

divin,  qui  ne  souHre  pas  de  dispense.  Mais  elle  s'étend  à  ceci, 

que  ce  qui  tombait  sous  le  serment  n'y  tombe  plus  désormais, 

comme  n'existant  plus  une  matière  apte  pour  le  serment  ; 

ainsi  que  nous  l'avons  dit  plus  haut  pour  le  vœu  (q.  88,  art.  lo, 

ad  2'"").  Or,  s'il  s'agit  du  serment  qui  porte  sur  une  attestation, 

parce  qu'il  a  pour  objet  le  passé  ou  le  présent,  sa  matière  a  déjà 
passé  dans  une  certaine  nécessité  et  est  devenue  immuable. 

Il  s'ensuit  que  la  dispense  ne  se  rapporterait  pas  à  la  matière, 
mais  à  l'acte  même  du  serment.  Aussi  bien  une  telle  dispense 
irait  directement  contre  le  précepte  divin.  \u  contraire,  la 

matière  du  serment  qui   porte  sur  une  promesse  est  quelque 
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chose  à  venir,  qui  peut  \arier,  en  ce  sens  que  telle  circons- 
tance se  produisant,  cela  peut  devenir  illicite  et  nuisible,  et, 

par  conséquent,  n'être  plus  matière  apte  pour  le  serment.  Et 
voilà  pourquoi,  dans  le  serment  qui  porte  sur  une  promesse, 

la  dispense  est  possible;  parce  qu'une  telle  dispense  regarde 

la  matière  du  serment  et  n'est  point  contraire  au  précepte  divin 

de  l'observation  du  serment  ».  —  On  ne  pouvait  justifier  de 
façon  plus  rationnelle  et  plus  lumineuse  la  possibilité  de  la 

dispense  dans  le  serment  qui  accompagne  une  promesse,  et 

l'absolue  impossibilité  de  dispense  dans  le  serment  qui  appuie 
une  affirmation  relative  au  passé  ou  au  présent. 

L'fld  seciindum  dit  que  «  l'homme  peut  promettre  à  un  autre, 

sous  serment,  quelque  chose,  d'une  double  manière.  —  D'abord, 

comme  étant  pour  son  utilité  à  lui  ;  par  exemple,  s'il  promet, 

sous  serment,  qu'il  le  servira,  ou  qu'il  lui  donnera  de  l'argent. 

D'une  telle  promesse  peut  délier  celui  à  qui  la  promesse  a  été 
faite;  caria  promesse  est  censée  être  acquittée,  quand  on  agit 

au  gré  de  celui  qui  l'avait  reçue.  —  D'une  autre  manière, 

quelqu'un  promet  à  un  autre  ce  qui  touche  à  l'honneur  de 

Dieu  ou  à  l'utilité  des  autres;  par  exemple,  si  quelqu'un  pro- 

met à  un  autre,  avec  serment,  qu'il  entrera  en  religion,  ou 

qu'il  accomplira  quelque  œuvre  de  piété.  Dans  ce  cas,  celui  à 
qui  la  promesse  a  été  faite  ne  peut  pas  délier  celui  qui  a  pro- 

mis; parce  que  la  promesse  n'a  pas  été  faite  à  lui  principale- 

ment, mais  à  Dieu  :  à  moins  peut-être  que  n'ait  été  apposée  la 
condition  que  par  exemple  la  chose  paraîtra  bonne  à  celui  à 

qui  l'on  promet,  ou  quelque  autre  chose  de  ce  genre  ». 

L'ad  tertium  montre  comment  et  par  qui  peut  ou  doit  se 
faire  la  dispense,  dans  le  serment,  selon  les  divers  cas.  — 

«  Parfois,  ce  qui  tombe  sous  le  serment  d'une  promesse  est 
chose  qui  répugne  manifestement  à  la  justice  :  soit  parce  que 

c'est  un  péché,  comme  si  quelqu'un  jurait  qu'il  fera  un  homi- 

cide; soit  parce  que  c'est  un  obstacle  à  un  bien  plus  grand, 

comme  si  quelqu'un  jure  qu'il  n'entrera  pas  en  religion.  Un  tel 

serment  n'a  pas  besoin  de  dispense;  mais,  dans  le  premier  cas, 

l'homme  est  tenu  de  ne  pas  l'observer;  dans  le  second,  il  peut 

l'observer  ou  ne  pas  l'observer,  à  son  gré,  comme  il  a  été  dit 
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plus  haut  (art.  7,  ad  i?'"").  —  D'autres  fois,  une  chose  est  pro- 
mise sous  serment,  au  sujet  de  laquelle  on  doute  si  elle  est 

licite  ou  illicite,  utile  ou  nuisible,  ou  purement  et  simplement, 

ou  en  tel  cas  particulier.  Là-dessus,  chaque  évèque  peut  dispen- 

ser. —  D'autres  fois,  ce  qui  est  promis  sous  serment  est  chose 
manifestement  permise  et  utile.  Dans  un  tel  serment,  il  ne 

semble  pas  que  la  dispense  puisse  avoir  lieu  ;  mais  la  commu- 

tation, si  quelque  chose  se  présente  qu'il  soit  mieux  de  faire 

pour  l'utilité  commune,  commutation  qui  semble  appartenir 

surtout  à  la  puissance  du  Pape,  qui  a  le  soin  de  l'Église  uni- 
verselle; ou  encore  la  relaxation  absolue,  laquelle  appartient 

aussi  au  Pape,  dans  toutes  les  choses  généralement  qui  con- 
cernent la  dispensation  des  biens  ecclésiastiques,  sur  lesquels 

il  a  la  plénitude  de  la  puissance;  comme,  du  reste,  il  appar- 
tient à  chacun  de  déclarer  nuls  les  serments  qui  ont  été  faits 

par  l'un  de  ceux  qui  lui  sont  soumis  au  sujet  des  choses  qui 

tombent  sous  son  pouvoir  :  tel,  un  père,  à  l'endroit  du  serment 

de  sa  fille;  ou  le  mari,  à  l'endroit  du  serment  de  sa  femme, 

ainsi  qu'il  est  maïqué  au  livre  des  \ombre.s,  ch.  xxx  (v.  6  et 

suiv.),  et  selon  qti'il  a  été  dit  plus  haut,  à  propos  du  vœu  » 
(q.  88,  art.  8). 

\insi  donc,  d'une  promesse  faite  sous  serment,  peuvent 

dispenser  :  celui  à  rjui  celte  promesse  a  été  faite,  s'il  s'agit  de 
choses  qui  ne  regardent  que  son  bien,  ou  son  utilité  à  lui  ; 

les  évêques,  s'il  s'agit  de  la  licéité  ou  de  l'ulilitc  de  la  chose 
promise;  le  Souverain  Pontife,  au  sujet  de  toute  promesse 

ayant  trait  à  ce  qui  tombe  sous  la  dispensation  des  biens  de 

l'Eglise.  —  Il  ne  nous  reste  |)lus  qu  un  dernier  point  à  exami- 

ner pour  clore  cette  question  du  serment;  et  c'est  de  savoir 

s'il  est  des  conditions  de  temps  ou  de  personne  (jui  fasseni 
que  le  serment  est  interdit.  Saint  Thomas  va  nous  répondre  à 

l'article  suivant. 
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Article  X. 

Si  le  serinent  est  empêché  par  quelque  condition  de  personne 
ou  de  temps? 

Quatre  objections  veulent  prouver  que  «  le   serment  n'est 
pas  empêché  par  quelque  condition  de  personne  ou  de  temps  ». 

—  La  première  arguë  de  ce  que  «  le  serment  est  introduit 

pour  la  confirmation  »  de  ce  que  l'on  dit  ou  de  ce  que  l'on 

promet,  «  comme  on  le  voit  par  l'Apôtre,  aux  Hébreux,  ch.  vi 
(v.  i6).  Or,  il  appartient  à  tout  homme  de  confirmer  son  dire, 

et  en  tout  temps.  Donc  il  semble  que  le  serment  n'est  pas 
empêché  par  quelque  condition  de  personne  ou  de  temps  n. 

—  La  seconde  objection  dit  que  «  c'est  plus  de  jurer  par  Dieu 
que  par  les  Évangiles.  Aussi  bien  saint  Jean  Ghrysostome  (ou 

l'auteur  de  V Œuvre  inachevée  sur  saint  Matthieu,  liom.  XLIV; 
parmi  les  œuvres  de  saint  Jean  Chrysostome)  écrit  :  Si  quelque 

cause  se  produit,  celui-là  semble  faire  peu  de  chose,  qui  jure  par 
Dieu;  et,  au  contraire,  faire  beaucoup  plus,  celai  qui  jure  par 

les  Évangiles.  Mais  à  ceux-là  il  faut  dire  :  Insensés,  les  Écritures 

ont  été  faites  pour  Dieu:  non  Dieu  pour  les  Écritures.  Or,  les  per- 
sonnes de  toute  condition,  et  en  tout  temps,  ont  coutume, 

dans  le  langage  courant,  de  jurer  par  Dieu.  Donc,  à  plus  forte 

raison,  leur  sera-t-il  permis  de  jurer  par  les  Évangiles  ».  — 

La  troisième  objection  fait  observer  qu'  «  une  même  chose  n'a 
pas  des  causes  contraires;  car  les  causes  contraires  sont  causes 

de  contraires.  Or,  il  en  est  qui  sont  exclus  du  serment,  en  rai- 

son du  défaut  de  la  personne;  comme  les  enfants  avant  l'âge 
de  quatorze  ans,  et  aussi  ceux  qui  une  fois  ont  été  parjures. 

II  ne  semble  donc  pas  qu'il  doive  y  en  avoir  qui  soient  empê- 
chés de  jurer,  en  raison  de  leur  dignité,  comme  les  clercs; 

ou  à  cause  de  la  solennité  du  jour  ».  —  La  quatrième  objec- 

tion déclare  qu'  ci  aucun  homme  vivant  en  ce  monde  n'est 

d'une  aussi  grande  dignité  que  l'ange;  car  il  est  dit  en  saint 
Matthieu,  ch.  xi  (v.  ii),  que  celui  qui  esl  le  plus  petit  dans  le 
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Royaume  des  deux  est  pius  grand  que  celui-là.  cest-à-dire  Jean- 
Baptiste,  vivant  encore  en  ce  monde.  Or.  il  convient  à  lange 

de  jurer.  >ous  lisons,  en  effet,  dans  V Apocalypse,  ch.  x  (v.  6), 

que  l'ange  jura  par  Celui  qui  vit  aux  siècles  des  siècles.  Donc  nul 
homme  ne  doit  être  excusé  du  serment  pour  une  raison  de 

dignité     . 

L'argument  sed  contra  en  appelle  à  deux  textes  du  Droit.  — 
«  Il  est  dit,  II.  q.  v  (can.  5t  quis  presbyter)  :  Que  le  prêtre,  au 

lieu  du  serment,  soit  interrogé  au  nom  de  la  sainte  consécration. 

Et  XXII.  q.  v  (can.  .\ullus  .  il  est  dit  :  \ul  de  Cordre  ecclésiasti- 

que ne  présumera  de  Jurer  quoi  que  ce  soit  à  aucun  laïque,  sur 

les  saints  Évangiles  ■>. 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  répond  que  u  dans  le 

serment,  il  y  a  deux  choses  à  considérer.  —  L'une  se  prend  du 
côté  de  Dieu,  dont  le  témoignage  est  introduit.  Et,  de  ce  chef, 

au  serment  est  due  la  plus  grande  révérence.  C'est  pour  cela 
que  du  serment  sont  exclus  et  les  enfants  avant  les  années  de 

puberté,  lesquels  ne  sont  pas  contraints  de  jurer,  parce  qu'ils 

n'ont  pas  encore  l'usage  parfait  de  la  raison  leur  permettant  de 

prêter  le  serment  avec  le  respect  qu'il  requiert;  et,  ensuite,  les 
parjures,  qui  ne  sont  pas  admis  au  serment,  parce  que  leur 

passé  fait  présumer  qu'ils  n'apporteraient  pas  au  serment  le 
respect  qui  lui  est  dû.  Et  voilà  pourquoi  aussi,  alin  qu  au  ser- 

ment soit  apporté  tout  le  respect  voulu,  il  est  dit  \XI1,  q.  v  (can. 

Honestum  :  Il  est  honnête  que  celui  qui  ose  jurer  sur  les  choses 

saintes  lej'asse  à  jeun,  avec  tout  le  respect  et  crainte  de  Dieu.  — 
L'autre  chose  à  considérer  dans  le  serment  se  tient  du  côté  de 
Ihomme,  dont  la  parole  est  confirmée  par  le  serment.  Or,  la 

parole  de  l'homme  n'a  besoin  de  confirmation  que  parce  qu'on 

doute  de  cette  parole.  D'autre  part,  cela  même  est  une  déroga- 

tion à  la  dignité  de  la  personne,  qu'on  doute  de  la  vérité  des 

choses  qu'elle  dit.  Et  voilà  pourquoi  aux  personnes  de  grande 

dignité  il  ne  convient  pas  de  jurer.  C'est  pour  cela  qu'il  est 
dit.  II,  q.  V.  cap.  Si  quis  presbyter.  que  les  prêtres  ne  doivent 

point  jurer  pour  de  légères  causes .  Toutefois,  pour  quelque  né- 

cessité, ou  pour  une  grande  utilité,  il  leur  est  permis  de  jurer^ 

surtout  s'il  s'agit  d'atïaires  spirituelles  :  et  pour  ces  atVaires  aussi, 
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il  est  permis  de  jurer  aux  jours  solennels,  dans  lesquels  il  faut 

vatiuer  aux  choses  spirituelles;  mais,  ces  jours-là,  il  ne  faut 

point  prêter  serinent  pour  les  choses  temporelles,  si  ce  n'est 

peut-êtreen  raison  d'une  grande  nécessité  ».  —  On  remarquera, 
dans  ces  prescriptions  canoniques,  si  pleinement  justifiées  par 

la  haute  raison  Ihoologique,  le  soin  ([u'a  toujours  eu  l'Église 

d'entourer  du  plus  grand  respect  tout  ce  qui  regarde  les  choses 
saintes  et  les  ministres  qui  leur  sont  préposés. 

L'ad  priinum  déclare  qu'  «  il  en  est  qui  ne  peuvent  point  con- 
firmer leur  dire,  à  cause  du  défaut  qui  est  le  leur;  et  il  en  est 

d'autres  dont  le  dire  doit  être  à  ce  point  certain  qu'il  n'ait  pas 
besoin  de  confirmation  ». 

L'ad  secundum  fait  observer  que  «  le  serinent,  considéré  en 

lui-même,  est  d'autant  plus  saint  et  oblige  d'autant  plus  qu'est 

plus  grand  ce  par  quoi  l'on  jure,  comme  le  dit  saint  Augustin, 

(>  Publicola  (ép.  xLvn,  ou  cliv).  Et,  à  ce  titre,  c'est  plus  de  jurer 

par  Dieu  que  de  jurer  par  les  Évangiles.  Mais  l'inverse  peut  se 
produire,  en  raison  du  mode  de  jurer;  par  exemple,  si  le  ser- 

ment qui  se  fait  par  les  Évangiles  se  fait  avec  une  certaine  déli- 
bération et  solennité,  tandis  que  le  serment  qui  se  fait  par  Dieu 

se  fait  à  la  légère  et  sans  délibération  »,  comme  il  arrive  dans 

la  pratique  de  la  vie. 

Uad  tertkun  dit  que  «  rien  n'empêche  qu'une  même  chose 
soit  enlevée  par  des  causes  contraires  par  mode  de  surabon- 

dance et  de  défaut  »,  comme  il  arrive  en  fait  pour  la  plupart 

des  vertus,  dont  les  vices  contraires  s'opposent  entre  eux  de 

cette  double  sorte.  «  Et  c'est  de  cette  manière  que  quelques-uns 

sont  empêchés  de  prêter  serment,  parce  qu'ils  sont  d'une  trop 

grande  autorité  pour  qu'il  leur  convienne  de  jurer  ;  et  d'autres, 

parce  qu'ils  sont  de  trop  peu  d'autorité  pour  qu'on  se  tienne  à 
leur  serment  ». 

L'rtd  cjuartuni  explique  que  «  le  serment  de  l'ange  n'est  pas 

introduit  pour  quelque  défaut  qui  soit  en  lui  et  comme  si  l'on 
ne  devait  pas  croire  à  sa  simple  parole;  mais  pour  montrer  que 

ce  qu'il  dit  procède  de  la  disposition  infaillible»  et  irrévocable 

«  de  Dieu.  Et  c'est  ainsi,  du  reste,  remarque  saint  Thomas,  que 
Dieu  Lui-même  est  marqué  jurer,  dans  les  Écritures,  pour  mon- 
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trer  l'immutabilité  de  ce  qui  est  dit;  comme  l'Apôtre  le  note 
dans  l  épi  lie  aux  Hébreux,  ch.  vi  (v.   17)  ». 

La  question  du  serment  était  la  première  de  celles  qui  de- 

vaient traiter  de  l'acte  extérieur  de  la  religion  par  lequel  on  fuit 

usage  du  Nom  divin.  —  Il  en  est  une  seconde.  C'est  celle  où 

«  nous  devons  étudier  l'usage  qu'on  fait  du  Nom  divin  par 

mode  d'adjuration  ». 



01  ESTIO\  XC 

DE  L'USAGE  DU  NOM  DIVIN  PAR  MODE  D'ADJURATION 

Cette  question  comprend  trois  articles  : 

i"  S'il  est  pei-mis  d'adjurer  les  hommes? 
2°  S'il  est  permis  d'adjurer  les  démons? 
3°  S'il  est  permis  d'adjurer  les  créatures  irraisonnables  ? 

Article  Premier. 

S'il  est  permis  d'adjurer  l'homme? 

En  discutant  la  licéité  de  l'adjuration,  saint  Thomas  nous  en 

dira  la  nature.  —  Trois  objections  veulent  prouver  qu"  «  il  n'est 

point  permis  d'adjurer  l'homme  ».  —  La  première  est  formée 

d'un  texte  d'Origène.  m  Origène,  en  effet,  dit,  sur  saint  Matthieu 

(ch.  XXVI,  V.  G3)  :  J'estime  qu'il  ne  faut  point  que  l'homme  qui 

veut  vivre  selon  r Évangile,  en  adjure  quelque  autre.  Car  s'il  n'est 
pas  permis  de  Jurer,  selon  le  eommandement  évangélique,  il  est 

manifeste  qu'il  n'est  pas  permis  non  plus  d'adjurer  quelqu'un.  Et 

l'on  voit,  par  là,  que  le  Prince  des  prêtres  adjura  d'une  façon  illi- 
cite Jésus  par  le  Dieu  vivant  ».  —  La  seconde  objection  dit  que 

«  quiconque  adjure  quelqu'un,  d'une  certaine  manière  le  con- 

traint. Or,  il  n'est  point  permis  de  forcer  quelqu'un  contre  son 

gré.  Donc  il  semble  qu'il  n'est  point  permis  d'adjurer  quel- 

qu'un ».  —  La  troisième  objection  arguë  d'une  définition  no- 

minale de  l'adjuration.  «Adjurer  est  induire  quelqu'un  à  Jurer. 

Or,  induire  quelqu'un  à  jurer  appartient  aux  supérieurs,  qui 
peuvent  imposer  le  serment  à  leurs  inférieurs.  Donc  les  infé- 

rieurs ne  peuvent  point  adjurer  leurs  supérieurs  ». 

L'argument  sed  contra  en  appelle  à  ce  que  «  nous  conjurons 
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Dieu  Lui-même,  le  suppliant  par  certaines  choses  saintes.  De 

même,  l'Apôtre  conjure  les  fidèles  par  la  miséricorde  de  Dieu, 

comme  on  le  voit  dans  l'épître  aux  Romains,  ch.  xii  (v.  i); 
chose  qui  semble  revenir  à  une  certaine  adjuration.  Donc  il  est 

permis  d'adjurer  les  autres  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  fait  remarquer  que  «  celui 

qui  jure  d'un  serment  oii  se  trouve  une  promesse,  parla  révé- 

rence du  Nom  divin  qu'il  introduit  pour  confirmer  sa  promesse, 

s'oblige  lui-même  à  faire  ce  qu'il  promet  ;  et  c'est  s'ordonner 
soi-même  dune  façon  immuable  à  faire  quelque  chose.  Or,  de 

I  même  que  l'homme  peut  s'ordonner  lui-même  à  faire  quelque 
chose;  de  même  aussi  il  peut  ordonner  les  autres  :  les  supé- 

rieurs, en  les  priant;  les  inférieurs,  en  leur  commandant,  ainsi 

qu'il  ressort  de  ce  qui  a  été  dit  plus  haut  (((.  88,  art.  i).  Lors 

donc  que  l'une  et  l'autre  ordination  est  confirmée  par  quelque 

chose  de  divin,  on  a  l'adjuration.  Il  va  toutefois  cet  te  différence: 

que  l'homme  est  le  maître  de  ses  actes;  tandis  qu'il  n'est  pas  le 

maître  de  ce  qui  doit  être  fait  par  un  autre.  Il  suit  de  là  qu'il 

peut  s'imposer  à  lui-même  la  nécessité,  par  l'invocation  du  Nom 

divin  ;  et  cette  nécessité,  il  ne  peut  pas  l'imposer  aux  autres,  à 

moins  qu'il  ne  s'agisse  de  ceux  qui  lui  sont  soumis  et  qu'il 

peut  contraindre  par  l'obligation  du  serment  qu'ils  lui  ont 

prêté.  Si  donc  quelqu'un,  par  l'invocation  du  Nom  divin  ou 
de  toute  autre  chose  sacrée,  entend  imposer  à  quehjue  autre, 

qui  ne  lui  est  point  soumis,  en  l'adjurant,  la  nécessité  de  faire 

quelque  chose,  une  telle  adjuration  est  illicite;  parce  qu'il 

usurpe  sur  un  autre  un  pouvoir  qu'il  n'a  pas  »  [et  remarquons, 
une  fois  de  plus,  au  passage,  ce  merveilleux  respect  de  saint 

Thomas  pour  la  liberté  des  hommes  et  pour  la  parfaite  harmo- 

ij  nie  des  rapports  sociaux  qu'ils  doivent  avoir  entre  eux].  «  Mais 
les  supérieurs  peuvent,  en  raison  de  quelque  nécessité,  astrein- 

j  dreleursinférieurs  par  un  tel  mode  d'adjuration.  Quesi  l'homme 
entend  seulement,  par  la  révérence  du  Nom  divin  ou  de  quel- 

que chose  sacrée,  obtenir  quelque  chose  d'un  autre,  sans  lui 

imposer  de  nécessité,  une  telle  adjuration  est  possible  à  l'égard 

de  n'importe  qui  ».  Elle  revient  à  une  lorme  de  prière  ou  de  . 
supplication,  tout  à  l'honneur  de  celui  à  qui  on  l'adresse,  puis- 

\1I.  —  La  Heliyion.  lu 
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qu'aussi  bien  on  le  suppose  plein  de  respect  et  de  déférence 
pour  Dieu  ou  pour  les  choses  saintes.  — Il  eût  été  difficile  de 

mieux  montrer,  en  quelques  mots,  la  nature  de  l'adjuration,  à 

l'endroit  des  autres  hommes,  sa  licéité  et  sa  très  liaute  portée. 

h'ad  primum  explique  qu'  ((  Origène  parle  de  l'adjuration 

par  laquelle  on  entend  imposer  à  un  autre  la  nécessité  d'agir 

comme  on  se  l'impose  à  soi-même  en  jurant;  et  c'est  ainsi,  en 

effet,  que  le  Prince  des  prêtres  eut  la  présomption  d'adjurer 
Notre-Seigneur  Jésus-Christ  ». 

L'ad  seciindum  répond  que  u  celte  raison  procède  de  l'adju- 
ration qui  impose  la  nécessité  ». 

L'ad  tertium  déclare  qu'  «  adjurer  n'est  pas  induire  quelqu'un 

à  jurer  »,  comme  le  disait  à  tort  l'objection;  u  mais,  par  une 

certaine  similitude  du  serment  que  l'on  introduit  soi-même, 
provoquer  quelque  autre  à  faire  quelque  chose  ».  Et,  en  ce 

sens,  nous  pouvons  adjurer  n'importe  qui,  et  Dieu  Lui-même, 

ainsi  que  le  notait  l'argument  sed  contra,  u  Toutefois,  c'est 

d'une  autre  manière  que  nous  usons  de  l'adjuration  par  rapport 

à  l'homme  et  par  rapport  à  Dieu.  Car,  en  adjurant  l'homme, 

nous  entendons  changer  sa  volonté  par  la  révérence  d'une 

chose  sacrée.  Il  n'en  est  pas  ainsi  quand  il  s'agit  de  Dieu,  dont 
la  volonté  est  immuable.  Mais,  que  nous  obtenions  de  Dieu 

quelque  chose  par  sa  volonté  éternelle,  cela  ne  vient  pas  de  nos 

mérites;  cela  vient  de  sa  bonté»;  et  c'est  à  cette  bonté  que 
nous  en  appelons,  quand  nous  le  conjurons  de  nous  accorder 

quelque  chose. 

S'il  est  permis  d'adjurer  Dieu  et  les  hommes,  est-il  aussi  per- 

mis d'adjurer  les  démons?  C'est  ce  qu'il  nous  faut  maintenant 

considérer;  et  tel  est  l'objet  de  l'article  qui  suit. 

Article  II. 

S'il  est  permis  d'adjurer  les  démons? 

Trois  objections  veulent  prouver  qu'  «  il  n'est  point  permis 

d'adjurer  les   démons  ».  —  La  première   est   encore  un    texte 
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d'  «  Origène  »,  qui  «  dit,  sur  saint  Matthieu  (ch.  xxvi,  v.  63)  :  // 

ne  rentre  pas  dans  le  pouvoir  donné  par  le  Sauveur,  d'adjurer  les 

démons  ;  c'est  là  chose  judaïque.  Or,  nous  ne  devons  pas  imiter 
les  rites  des  Juifs,  mais  plulol  user  du  pouvoir-  donné  par  le 

Christ.  Donc  il  n'est  point  permis  d  adjurer  les  démons  ».  — 

La  seconde  objection  remarque  qu"  «  il  en  est  beaucoup  qui 
invoquent  les  démons  par  des  incantations  nécromanciennes; 

ce  qui  est  adjurer.  Si  donc  il  était  permis  d'adjurer  les  démons, 

il  serait  permis  d'user  des  incantations  nécromanciennes.  Or, 
c'est  là  chose  fausse.  Donc  le  reste  l'est  aussi  ».  —  La  troisième 

objection  déclare  que  «  quiconque  adjure  quelqu'un,  par  cela 

même  engage  une  certaine  société  avec  lui.  Or,  il  n'est  point 

permis  d'engager  société  avec  les  démons  ;  selon  cette  parole  de 
la  première  Épître  aux  (Corinthiens,  ch.  x  (v.  20)  :  Je  ne  veux 

point  que  vous  soyez  les  associés  des  dénions.  Donc  il  n'est  point 

permis  d'adjurer  les  démons  ». 

L'argument  sed  contra  oppose  qu'  »«  il  est  dit,  en  saint  Marc, 
chapitre  dernier  (v.  17)  :  En  mon  .\om,  vous  chasserez  les  démons. 

Or,  amener  quelqu  un  à  faire  quelque  chose  en  raison  du  .Nom 

divin,  c'est  adjurer.  Donc  il  est  peiinis  d'adjurer  les  démons  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  rappelle  que  «  comme  il 

a  été  dit  (art.  préc),  il  est  un  double  mode  d'adjurer  :  l'un, 

par  mode  de  prière  ou  d'inclination,  en  raison  de  la  révérence 

d'une  chose  sacrée;  l'autre,  par  mode  de  compulsion.  —  Selon 

le  premier  mode,  il  n'est  point  permis  d'adjurer  les  démons; 

parce  que  ce  mode  d'adjurei-  semble  se  référer  à  une  certaine 

bienveillance  ou  amitié,  dont  il  n'est  point  permis  d'user  en- 
>ers  les  démons.  —  Mais,  du  second  mode,  qui  se  fait  par 

compulsion,  il  nous  est  permis  d'user  pour  certaines  choses; 

et  pour  d'autres,  non.  C'est  qu'en  eiîel,  dans  le  cours  de  cette 
vie,  nous  avons  les  démons  pour  ennemis;  mais  leurs  actes  ne 

sont  pas  soumis  à  notre  disposition  :  ils  sont  soumis  à  la  dis- 

position de  Dieu  et  des  saints  anges,  car,  selon  que  le  dit  saint 

Augustin  au  livre  III  de  la  Trinité  (ch.  iv),  l'esprit  déserteur 

est  régi  par  l'esprit  juste.  Nous  pouvons  donc,  usant  de  l'adju- 
ration, repousser,  par  la  vertu  du  Nom  divin,  les  démons  à 

titre  d'ennemis,  les  empêchant  de  nous  nuire   spirituellement 
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OU  tcmporcllement,  en  raison  du  pouvoir  donné  par  le  Christ, 

selon  cette  parole  marquée  en  saint  Luc,  ch.  \  (v.  19)  :  Voici 

que  Je  vous  ai  donné  tout  pouvoir  de  marcher  sai-  tes  serpents  et 
les  scorpions  et  sur  toute  vertu  de  C ennemi:  et  Une  vous  nuira  pas. 

Mais  il  n'est  point  permis  de  les  adjurer  pour  apprendre  d'eux 
quelque  chose,  ou  aussi  pour  obtenir  quelque  chose  par  eux  ; 

car  cela  se  rapporterait  à  une  certaine  société  qui  s'engagerait 
avec  eux  :  à  moins  peut-être  que  par  une  inspiration  spéciale 

ou  par  une  révélation  divine  quelques  saints  n'usent  de  l'opé- 
ration du  démon  pour  certains  effets;  comme  on  lit  du  bien- 

heureux Jacques  (S.  Jacques  le  Majeur),  qu'il  se  fit  amener 
Hermogènepar  les  démons  ».  Cf.  Fabricius  :  Apocryphes  du  Nou- 

veau Testament,  tome  II,  liv.  IV,  ch.  m.  Il  ne  s'agit  là  que  d'un 
récit  apocryphe,  sur  lequel  on  ne  peut  pas  faire  grand  fond  ; 

quelle  que  soit  d'ailleurs  la  possibilité  du  fait  en  lui-même, 

comme  vient  de  nous  l'expliquer  saint  Thomas. 

Vad  primum  explique,  ici  encore,  qu'  «  Origène  parle  de 

l'adjuration  qui  ne  se  fait  point  par  voie  de  puissance  et  par 
mode  de  compulsion,  mais  plutôt  en  recourant  à  une  sorte  de 

supplication  bienveillante  ». 

Vad  secundum  dit  que  «  les  nécromanciens  usent  des  adju- 
rations et  des  invocations  des   démons   pour  obtenir  ou  apr 

prendre  d'eux  quelque  chose;  et  ceci  est  illicite,  ainsi  qu'il  a 

été  dit  (au  corps  de  l'article).  Aussi  bien,  saint  Jean  Chrysos- 
tome,   expliquant,   dans  saint  Marc,  ch.   i   (v.   25),  la  parole 

adressée  par  le  Seigneur  à  l'esprit  immonde  :  Tais-toi  et  sors       l 
de  cet  homme,  dit  (sermon  II  sur  Lazare;  :  Le  Seigneur  nous       f 

donne  là  un  dogme  salutaire;  savoir  que  nous  ne  croyions  pas  les       | 

démons,  quelque  vérité  qu'ils  nous  cmnoncent  ». 

h'ad  tertium  répond  dans  le  même  sens  et  fait  remarquer  que 

«  cette  raison  donnée  par  l'objection  procède  de  l'adjuration 

par  laquelle  on  implore  le  secours  des  démons  en  vue  d'ac- 
complir ou  de  connaître  quelque  chose  :  ceci,  en  effet,  semble 

appartenir  à  une  certaine  société  qu'on  aurait  avec  eux.  Mais 

que  l'homme  par  voie  d'adjuration  repousse  les  démons,  c'est, 

au  contraire,  s'éloigner  de  leur  société  ». 

V, 
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Nul  doute  qu'on  ne  puisse  user  d'adjuration  à  l'endroit  des 

démons,  à  l'effet  de  briser  leur  action  néfaste  et  de  les  empê- 

cher de  nuire.  —  Peut-on  également  user  d'adjuration,  même 
à  l'endroit  des  créatures  irraisonnables?  Saint  Thomas  va  nous 

répondre  à  l'article  qui  suit. 

Article  III. 

S'il  est  permis  d'adjurer  la  créature  irraisonnable? 

Trois  objections  veulent  prouver  qu'  «  il  n'est  point  permis 

d'adjurer  la  créature  irraisonnable  ».  —  La  première  arguë  de 

ce  que  «  l'adjuration  se  fait  par  la  parole.  Or,  c'est  en  vain 

qu'on  adresse  la  parole  à  qui  n'a  pas  l'intelligence,  comme 
sont  les  créatures  irraisonnables.  Donc  il  est  vain  et  illicite 

d'adjurer  la  créature  irraisonnable  ».  —  La  seconde  objection 

dit  que  «  l'adjuration  semble  appartenir  à  qui  appartient  la 
prestation  du  serment  (en  latin  juratio).  Or,  la  prestation  du 

serment  ne  se  fait  point  à  l'égard  de  la  créature  irraisonnable. 

Donc  il  semble  qu'il  n'est  point  permis  d'user  d'adjuration  à 

son  endroit  ».  —  La  troisième  objection  rappelle  qu' «  il  est 

un  double  mode  d'adjuration,  ainsi  qu'il  ressort  de  ce  qui  a 

été  dit  plus  haut  (art.  i,  2).  L'une  est  par  mode  de  prière  :  de 

celle-là,  nous  ne  pouvons  pas  user  à  l'égard  de  la  créature  ir- 

raisormable,  qui  n'a  point  la  maîtrise  de  son  acte.  L'autre  est 
par  mode  de  compulsion  :  de  celle-là,  non  plus,  scmble-t-il, 

nous  ne  pouvons  user;  car  il  ne  nous  appartient  pas  de  com- 
mander aux  créatures  irraisonnables,  mais  cela  appartient 

seulement  à  Celui  dont  il  est  dit,  en  saint  Mallhicu,  ch.  vui 

(v.  27),  que  les  vents  el  la  mer  lui  obéissenl.  Donc,  en  aucune 

manière,  il  n'est  permis,  semble-t-il,  d'user  d'adjuration  à  l'en- 
droit des  créatures  irraisonnables  ». 

L'argument  sed  contra  se  réfère  encore  aux  récils  apocryphes 

dont  il  a  déjà  été  question,  à  propos  de  l'article  précédent. 
«  On  lit  »,  en  effet,  dans  ces  récits  (liv.  VL  ch.  xvi)  «  que 

Simon  et  Judas  adjuraient  les  dragons  et  leur  commandaient 
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de  se  retirer  dans  des  lieux  déserts  ».  — Des  faits  analogues  se 
rencontrent  assez  fréquemment  dans  les  vies  des  saints. 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  nous  montre  d'abord 
comment  les  actions  des  créatures  irraisonnables  peuvent  se 

référer  à  d'autres  qu'à  elles-mêmes.  C'est  qu'en  effet»  les  créa- 

tures irraisonnables  sont  mues  par  d'autres  à  leurs  propres 
opérations.  Or,  la  même  action  appartient  à  ce  qui  est  mû  et 

actionné  et  à  ce  qui  meut  et  actionne  ;  c'est  ainsi  que  le  mou- 
vement de  la  flèche  »  et  la  percussion  du  but  par  elle  «  est 

aussi  une  certaine  opération  de  l'archer  »  qui  l'a  lancée.  «  Il 

suit  de  là  que  l'opération  de  la  créature  irraisonnable  n'est  pas 
seulement  attribuée  à  elle,  mais  principalement  à  Dieu,  par  la 

disposition  de  qui  toutes  choses  sont  mues.  Elle  se  réfère 

aussi  au  démon,  qui,  par  la  permission  divine,  use  de  certai- 
nes créatures  irraisonnables  pour  nuire  aux  hommes.  On  voit, 

par  là,  que  l'adjuration  dont  on  use  à  l'égard  de  la  créature 

irraisonnable  peut  s'entendre  d'une  double  manière.  Ou  en  ce 

sens  que  l'adjuration  se  réfère  à  la  créature  irraisonnable  elle- 
même  en  elle-même;  et,  dans  ce  sens,  ce  serait  chose  vaine 

d'adjurer  la  créature  irraisonnable.  Ou,  en  telle  sorte  que 

l'adjuration  se  réfère  à  celui  par  qui  la  créature  irraisonnable 
est  mue  et  actionnée.  Dans  ce  second  sens,  c'est  d'une  double 

manière  qu'on  adjure  la  créature  irraisonnable.  D'abord,  par 
mode  de  prière  adressée  à  Dieu  :  et  ceci  appartient  à  ceux  qui 

par  l'invocation  divine  accomplissent  des  miracles.  Ensuite, 
par  mode  de  compulsion  visant  le  démon  qui  use  pour  nous 

nuire  des  créatures  irraisonnables;  et  tel  est  le  mode  d'adjurer 

dans  les  exorcismes  de  l'Église,  par  lesquels  la  puissance  des 
démons  est  chassée  des  créatures  irraisonnables.  —  Quant  à 

adjurer  les  démons  »,  dans  les  créatures  irraisonnables,  «  en 

leur  demandant  du  secours  »  par  ces  créatures,  «  ce  n'est  point 
permis  ». 

«  Et,  par  là,  dit  saint  Thomas,  les  objections  se  trouvent  ré- 
solues ». 

On  aura  remarqué  la  doctrine  si  lumineuse  et   si  nette  que 

nous  a  donnée  saint  Thomas  dans  cet  article  et  dans  le  précé- 
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dent.  Elle  est  la  justification,  par  la  raison  théologique,  de 

tout  ce  que  l'Église  ordonne  et  pratique  au  sujet  des  exorcis- 
mes.  —  La  dernière  question  ayant  trait  aux  actes  extérieurs  de 

la  vertu  de  religion  portant  sur  l'usage  du  Nom  divin  est  celle 

<(  de  l'usage  qu'on  fait  du  Nom  divin  en  l'invoquant  par  la 
prière  ou  par  la  louange.  Mais,  parce  que  nous  avons  déjà 

parlé  de  la  prière,  il  ne  nous  reste  plus  maintenant  qu'à  traiter 

de  la  louange  ».  —  C'est  l'objet  de  la  question  suivante. 



QUESTION  XCI 

DE    L'USAGE    DU    NOM    DIVIN    EN    L'INVOQUANT  PAR  LA   LOUANGE         f. 

Cette  question  comprend  deux  articles 

1°  Si  Dieu  doit  (^trc  loué  des  lèvres? 

2°  Si  dans  les  louanges  de  Dieu  on  doit  user  de  chants? 

Article  Premier. 

Si  Dieu  doit  être  loué  des  lèvres? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  Dieu  ne  doit  pas  être 

loué  des  lèvres  ».  —  La  première  est  un  mot  très  subtil 

d' «  Aristote  »,  qui  «  dit,  au  livre  I  de  VÉfhifjue  (ch.  xii,  n.  4; 

de  S.  Th.,  leç.  i8)  :  Aux  excellents,  ce  n'est  point  la  louange  qui 
est  due,  mais  quelque  chose  de  plus  grand  et  de  meilleur.  Or,  Dieu 

est  au-dessus  de  tout  ce  qu'il  y  a  de  plus  excellent.  Donc  ce 

n'est  pas  la  louange  qui  est  due  à  Dieu,  mais  quelque  chose  de 

plus  grand  qu'elle.  Et  voilà  pourquoi  il  est  dit  dans  Y  Ecclésias- 
tique, ch.  xLiii  (v.  33),  que  Dieu  est  plus  grand  que  toute 

louange  ».  La  réponse  de  saint  Thomas  nous  montrera  toute  la 

portée  de  cette  objection.  —  La  seconde  objection  déclare  que 
«  la  louange  de  Dieu  appartient  à  son  culte  ;  elle  est,  en  effet, 

un  acte  de  religion.  Or,  le  culte  de  Dieu  consiste  dans  l'esprit 
plus  quedans  la  bouche  ou  les  lèvres;  et  voilà  pourquoi  le  Sei- 

gneur, en  saint  Matthieu,  ch.  xv  (v.  7,  8)  apporte  contre  cer- 

tains ce  mot  d'Isa'ie  (ch.  xxix,  v.  i3)  :  Ce  peuple  ni'honore  des 
lèvres;  mais  son  cœur  est  loin  de  moi.  Donc  la  louange  de  Dieu 

consiste  plus  dans  le  cœur  que  dans  les  lèvres  ».  —  La  troisième 

objection  fait  observer  qu'  «  on  loue  les  hommes  pour  lespro- 
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voquer  à  quelque  chose  de  meilleur.  De  même,  en  effet,  que 

les  méchants  s'enorgueillissent  de  leurs  louanges  ;  de  même  les 

bons  sont  provoqués  à  de  meilleures  choses  par  les  leurs.  C'est 
ce  qui  a  fait  dire  dans  les  Proverbes,  cli.  xxvri  (v.  21)  :  Comme 

l'argent  s'éprouve  dans  le  creuset,  ainsi  l'homme  s'éprouve  dans 

les  louanges  qu'il  reçoit.  Or  Dieu  n'est  point,  parles  paroles  des 
hommes,  provoqué  à  quelque  chose  de  meilleur  :  soit  parce 

qu'il  est  immuable;  soit  parce  qu'il  est  souverainement  bon 

et  qu'il  n'y  a  point  pour  Lui  possibilité  de  croître.  Donc  Dieu 
ne  doit  pas  être  loué  des  lèvres  »  ou  oralement. 

L'argument  sed  contra  cite  le  beau  texte  des  psaumes,  où 

«  il  est  dit  (ps.  lxii,  v.  6)  :  La  joie  et  l'exultation  sur  les  lèvres,  ma 
bouche  vous  louera  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  nous  prévient  qu'  «  autre 
est  la  raison  qui  nous  fait  user  de  paroles  envers  Dieu,  et  autre  la 

raison  qui  nous  en  fait  user  envers  l'homme.  Envers  l'homme,  en 
edet,  nous  usons  de  paroles  pour  lui  exprimer,  par  ces  paroles, 

les  pensées  de  notre  cœur  qu'il  est  impuissant  à  connaître  »  par 
lui-même.  «  Et  voilà  pourquoi  nous  usons  de  louange  parlée, 

envers  l'homme,  pour  lui  faire  connaître,  à  lui  ou  aux  autres, 
que  nous  avons  une  bonne  opinion  de  celui  (juc  nous  louons  : 

afin  (|ue  par  là  celui  qui  est  loué  soit  provoqué  à  de  meilleures 

choses  ;  et  que  ceux  devant  qui  il  est  loué  soient  amenés  par 

nous  à  avoir  fie  lui  une  bonne  opinion,  qu'ils  le  révèrent  et 

qu'ils  l'imitent  ».  On  r(Mnar<juera  celte  double  fin  magnifique 
de  la  vraie  louange  parmi  les  hommes,  et  à  ([uelle  distance  elle 

met  cette  vraie  louange  de  la  fausse  louange  instrument  indi- 

gne de  la  flatterie  ou  de  la  perversité.  —  k  Mais,  poursuit  saint 

Thomas,  s'il  s'agit  de  Dieu,  nous  usons  de  paroles,  non  point 
pour  lui  manifester  nos  pensées,  à  Lui  qui  scrute  les  cœurs; 

nous  usons  de  paroles  pour  nous  porter  nous-mêmes  et  ceux 
qui  les  entendent  à  le  révérer.  Il  suit  de  là  que  la  louange  des 

lèvres  est  nécessaire,  non  pour  Dieu  Lui-même,  mais  pour  celui 

qui  le  loue,  lequel  a  ses  afl'ections  excitées  vers  Dieu  par  la 

louange  qu'il  fait  de  lui;  selon  cette  parole  du  psaume  (xlix, 

v.  2.'i)  :  Le  sacrifice  de  lu  louange  m'honore;  et  là  est  le  chemin^ 

par  où  je  montre  à  l'homme  le  salut  de  Dieu.  Et,  dans  la  mesure 
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OÙ  par  ses  afFeclions  rhomme  qtii  loue  Dieu  monte  vers  Lui, 

dans  cette  mesure-là  il  s'éloigne  des  choses  qui  sont  contraires 

à  Dieu,  selon  celte  parole  d'Isaïe,  ch.  xlviii  (v.  9)  :  Par  ma 
louange,  je  le  contiendrai  et  te  mettrai  un  frein  pour  que  tu  ne 

périsses  pas.  La  louange  des  lèvres  a  aussi  cet  avantage,  que  le 

cœur  des  autres  est  provoqué  à  se  tourner  vers  Dieu.  Aussi 

bien  il  est  dit  dans  le  psaume  (xxxiii,  v.  2)  :  Sa  louange  sera 

perpétuellement  dans  ma  bouche  ;  et,  après,  il  est  ajouté  (v.  3,  4)  : 

Que  les  doux  l'entendent  et  soient  dans  la  Joie;  avec  moi,  glorifiez 
le  Seigneur  w. 

L'ad  primum.  prenant  acte  du  mot  d'Aristote  cité  par  l'ob- 
jection, explique  que  «  nous  pouvons  parler  de  Dieu  à  un 

double  titre.  —  D'abord,  quant  à  son  essence.  Et,  de  ce  chef, 

parce  qu'il  est  incompréhensible  et  ineffable,  Il  est  plus  grand 
que  toute  louange.  Aussi  bien,  à  ce  titre,  ce  qui  lui  est  dû, 

c'est  la  révérence  et  l'honneur  de  latrie.  C'est  pour  cela  que 
dans  le  psautier  de  saint  Jérôme  {psautier  hébraïque,  ps.  lxiv, 

v.  2),  il  est  dit  :  Devant  toi,  6  Dieu,  la  louange  se  tait,  quant  au 

premier  point;  et,  quant  au  second  :  A  toi  est  rendu  le  vœu.  — 

D'une  autre  manière,  nous  pouvons  parler  de  Dieu,  en  raison 
des  effets  produits  par  Lui  et  qui  sont  ordonnés  à  notre  utilité. 

A  ce  titre,  la  louange  est  due  à  Dieu.  Aussi  bien  il  est  dit  dans 

Isaïe,  ch.  lxiii  (v.  7)  :  Je  rappellerai  les  miséricordes  du  Sei- 

gneur ;  je  dit'ai  la  louange  du  Seigneur  pour  toutes  les  choses  que 

le  Seigneur  nous  a  faites.  Et  saint  Denys  dit,  au  chapitre  pre- 
mier des  Noms  divins  (de  S.  Th.,  leç.  2)  :  Tout  hymne  saint  des 

théologiens,  c'est-à-dire  toute  louange  divine  )i  contenue  dans 
les  Écritures,  c  tu  trouveras  quelle  est  ordonnée  à  manifester  et 

à  louer  dans  les  noms  qu'elle  donne  à  Dieu,  les  émanations  de  bonté 
de  la  théarchie,  c'est-à-dire  de  la  divinité  ».  —  Pour  bien  entendre 
la  doctrine  de  saint  Thomas  dans  cet  ad  primum,  il  faut  se  référer 

à  son  commentaire  du  premier  livre  de  VÉthique  d'Aristote, 

leçon  18.  Il  explique  là  le  texte  cité  par  l'objection  ;  et  montre 

la  différence  qui  existe,  à  parler  strictement,  selon  l'enseigne- 

ment d'Aristote,  entre  la  louange  et  l'honneur.  L'une  et  l'autre 
ont  pour  fondement  et  pour  motif  quelque  excellence  en  celui 

qui  est  honoré  ou  loué  ;  mais  l'excellence  qui  motive  propre- 
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ment  l'honneur  est  l'excellence  du  sujet  selon  qu'il  est  en  lui- 

même  et  considéré  dune  façon  absolue,  non  d'une  façon  su- 

bordonnée à  quelque  autre  chose  en  dehors  de  lui  ;  l'excel- 
lence, au  contraire,  qui  motive  la  louange,  selon  quelle  se 

distingue  de  l'honneur,  est  une  excellence  qui  se  dit  par  rap- 
port à  quelque  autre  chose  et  en  fonction  de  ce  quelque  autre 

chose.  On  voit  par  là  que  l'excellence  qui  fonde  l'honneur  est 

d'un  ordre  transcendant  et  l'emporte,  de  soi,  sur  l'excellence 
qui  fonde  la  louange.  Aussi  bien  remarquera-t-on  que  la  louange 

se  donne  à  des  choses  qui  ne  motivent  point  l'honneur:  c'est 

ainsi  qu'on  louera  quelqu'un  même  pour  sa  beauté,  ou  sa  santé, 

ou  sa  force  physique  ;  mais  on  ne  l'honorera  point  pour  de 

tels  avantages  :  l'honneur  est  réservé  à  ce  qui  constitue  la  per- 
fection morale  de  l'homme,  tels  les  actes  de  vertu;  ou  encore 

à  ce  qui  est  un  reflet,  en  lui.  de  la  majesté  et  de  l'excellence 
de  Dieu  en  Lui-même.  Toutefois,  il  demeure  vrai  que  ce  qui 

moti>e  l'honneur  motive  à  plus  forte  raison  la  louange. 
Vad  secundum  accorde  que  «  la  louange  de  bouche  est  inutile 

à  celui  qui  la  donne,  s'il  n'y  a  en  même  temps  la  louange  du 

cœur  qui  dit  à  Dieu  sa  louange  tandis  qu'il  considère  avec 
amour  la  grandeur  de  ses  œuvres  »,  selon  ce  beau  texte  de 

V Ecclésiastique,  rh.  xvii,  v.  7.  S  :  //  a  mis  son  œil  dans  le  cœur 

des  hommes,  (tour  leur  montrer  la  grandeur  de  ses  œuvres  :  et 

ainsi  ils  loueront  son  saint  \om,  et  publieront  les  merveilles  de  ses 

œuvres.  —  «  Toutefois,  ajoute  saint  Thomas,  la  louange  exté- 

rieure des  lèvres  ou  de  la  bouche  vaut  par  elle-même  à  refl'et 

d'exciter  l'affection  intérieure  de  celui  qui  la  donne,  et  à  l'effet 

de  provoquer  les  autres  afin  qu'eux  aussi  louent  le  Seigneur, 

ainsi  qu'il  a  été  dit  »  (au  corps  de  l'article). 

l^'ad  tertium  répond  que  «  si  nous  liguons  Dieu,  ce  n'est  pas 
pour  son  utilité  à  Lui  »  et  comme  si  nous  devions  lui  apprendre 

ou  lui  manifester  quelque  chose;  »  mais  pour  notre  utilité  à 

nous,  ainsi  qu'il  a  été  dit  »  (au  corps  de  l'article).  —  On  pour- 
rail  ajouter  aussi  que  la  louange  extérieure  est  offerte  à  Dieu 

pour  lui  rendre  l'hommage  de  nos  lèvres,  en  même  temps  que 
celui  du  cœur,  tout  ce  qui  est  en  nous  de\anl  à  sa  façon  payer 
à  Dieu  le  tribut  de  reconnaissance  auquel  II  a  droit. 
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La  louange,  au  sens  proprement  extérieur  de  ce  mot  et  selon 

qu'elle  implique  l'usage  de  la  parole  disant  lexcellence  de 

celui  qui  en  est  l'objet,  notamment  celte  excellence  qui  se 
manifeste  en  fonction  d'un  bien  distinct  d'elle-même,  est  due 

à  Dieu;  car  de  l'excellence  divine  découlent  sur  toutes  les  créa- 
tures les  innombrables  bienfaits  dont  elles  vivent  :  et  la  nature 

de  l'homme  est  telle  que  par  la  louange  extérieure  il  doit 

s'exciter  lui-même  et  exciter  ceux  qui  l'entourent  à  avoir  au 

cœur,  d'une  manière  chaque  jour  plus  parfaite,  les  sentiments 
que  de  tels  bienfaits  motivent.  —  Mais  faut-il  aller  plus  loin 

encore;  et  devons-nous  dire  que  dans  sa  louange  de  Dieu, 

l'homme  doit  utiliser  les  chants  ?  Saint  Thomas  va  nous 

répondre  à  l'article  qui  suit. 

Article  II. 

Si  les  chants  doivent  être  employés  dans  la  louange  divine? 

Cinq  objections  veulent  prouver  que  «  les  chants  ne  doi- 

vent pas  être  employés  dans  la  louange  divine  ».  —  La  pre- 

mière arguë  du  mot  de  «  l'Apôtre  »,  qui  «  dit,  dans  l'épître 
aux  Colossiens  ch.  m  (v.  i6)  :  Vous  instruisant  et  vous  avertissant 

vous-mêmes  dans  des  psaumes,  et  des  hymnes,  et  des  cantiques 
spirituels.  Or,  nous  ne  devons  rien  employer  dans  le  culte  divin 

en  dehors  des  choses  qui  nous  sont  livrées  par  l'autorité  de 

l'Écriture.  Donc  il  semble  que  nous  ne  devons  pas  user  dans 
les  divines  louanges  de  chants  corporels,  mais  seulement  de 

cantiques  spirituels  d  et  purement  intérieurs.  —  La  seconde 
objection  est  un  très  beau  texte  de  «  saint  Jérôme  »,  qui,  «  sur 

cette  parole  de  l'Épitre  aux  Éphésiens ,  ch.  v  (v.  19)  :  Chantant 
et  psalmodiant  dans  vos  cœurs  au  Seigneur,  dit  :  Quils  écoutent 

cela,  les  adolescents  auxquels  est  confié  dans  f église,  l'office  de 

psalmodier,  que  ce  n'est  point  par  la  voix,  mais  par  le  cœur  qu'il 

faut  chanter  pour  Dieu;  et  qu'il  ne  faut  point,  à  la  manière  des 
chanteurs  de  théâtre  ou  de  tragédie,  oindre  sa  gorge  ou  les  cordes 

vocales,  usant  pour  cela  de  recettes,  afin  que  soient  entendus  dans 



Q.    XCI.    —   USAGE  DU   NOM   DIVIX   PU<    l.\   LOUANGE.  3oi 

l'église  les  modulations  et  les  chants  du  théâtre.  Donc  il  ne  faut 

point  user  de  chants  dans  les  louanges  de  Dieu  ».  —  La  troi- 
sième objection  fait  observer  que  «  louer  Dieu  convient  aux 

petits  et  aux  grands;  selon  cette  parole  de  V Apocalypse,  ch.  xix 

(v.  5)  :  Dites  la  louange  à  notre  Dieu,  vous  tous  ses  serviteurs  et 

qui  le  craignez,  petits  et  grands.  Or  il  ne  convient  pas  aux  plus 

grands  ou  aux  plus  dignes  qui  sont  dans  l'église,  de  chanter. 
Saint  Grégoire  dit,  en  effet,  et  on  le  trouve  dans  les  Décrets, 

dist.  XCII,  chap.  In  sancta  Romana  Ecclesia  :  J'ordonne  par  le 

présent  décret,  que,  sur  ce  Siège,  les  ministres  sacrés,  à  l'autel, 
ne  doivent  point  chanter.  Donc  les  chants  ne  conviennent  pas 

aux  louanges  divines  ».  —  La  quatrième  objection  dit  que 

«  dans  l'ancienne  loi.  Dieu  était  loué  avec  des  instruments  de 
musique  et  des  chants  de  voix  humaines;  selon  cette  parole  du 

psaume  (xxxii,  v.  2,  3)  :  Prenez  la  harpe  pour  accompagner  vos 

cantiques  au  Seigneur;  prenez  la  lyre  à  dix  cordes  et  Joignez-en 

l'harmonie  à  vos  voix:  chantez  au  Seigneur  des  c(mliques  nouveaux. 
Or,  les  instruments  de  musique,  tels  que  la  harpe  et  la  lyre, 

l'Église  n'en  use  point  dans  la  louange  de  Dieu,  pour  ne  point 
paraître  judaïser.  Donc,  par  la  même  raison,  il  ne  faut  point 

user  de  chants  en  louant  Dieu  ».  —  La  cinquième  objection 

déclare  que  «  la  louange  de  l'esprit  ou  du  cœur  l'emporte  sur 

celle  des  lèvres  ou  de  la  bouche.  Or,  la  louange  de  l'esprit  et 

du  cœur  est  empêchée  par  les  chants  :  soit  parce  (jue  l'attention 
de  ceux  qui  chantent  est  détournée  de  la  considération  des 

choses  qu'ils  chantent,  alors  qu'ils  s'appliquent  au  chant;  soit 
aussi  parce  que  les  choses  qui  sont  chantées  peuvent  être  moins 

comprises  par  les  autres  que  si  on  les  disait  sans  chant.  Donc 

les  chants  ne  doivent  pas  être  employés  dans  la  louange  de 

Dieu  ».  On  aura  remarqué  le  coté  particulièrement  intéressant 

de  cette  dernière  objection.  Il  est  assez  piquant  de  la  rappro- 

cher d'une  observation  analogue  faite  par  Corneille,  dan.s 

r  «  examen  »  d'une  de  ses  pièces,  au  sujet  du  chant  employé 
dans  le  théâtre,  a  Je  me  suis  bien  gardé,  disait  le  grand  tra- 

gique, de  faire  rien  chanter  qui  fût  nécessaire  à  lintelligence 

de  la  pièce,  parce  que,  communément,  les  paroles  qui  se  chan-. 
tenl  étant  mal  entendues  des  auditeurs,  pour  la  confusion  des 
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voix  qui  les  [)rononcenl  ensemble,  elles  auraient  fait  une 

grande  obscurité  dans  le  corps  de  l'ouvrage,  si  elles  avaient  eu 

à  les  instruire  de  quelque  chose  d'important  »  (Examen  d'An- 

droinhle).  Nous  verrons  tout  à  l'heure  coniment  saint  Thomas 
résoudi'a  robjcclion. 

L'argument  se<l  conira  s'appuie  sur  ce  que  «  saint  Ambroise, 

dans  l'église  de  Milan,  institua  les  chants,  comme  le  rapporte 
saint  Augustin  au  livre  IX  des  Confessions  (ch.  vn)  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  rappelle  que  «  comme  il 
a  été  dit  (art  préc),  la  louange  vocale  est  nécessaire  à  cette  fin, 

de  provoquer  les  atîections  de  l'homme  vers  Dieu.  Il  suit  de  là 
que  tout  ce  qui  pourra  être  utile  à  cette  fin,  sera  mis  en  œuvre 

à  propos  dans  la  louange  divine.  Or,  il  est  manifeste  que  selon 

les  diverses  mélodies  des  sons  les  esprits  des  hommes  sont 

diversement  disposés;  comme  on  le  voit  par  Aristote,  au 

livre  \  III  des  Politiques  (chap.  v  ;  continuation  du  commen- 
taire de  saint  Thomas,  leç.  2),  et  par  Boèce,  au  prologue  de  sa 

Musique.  C'est  donc  chose  salutaire  qu'il  ait  été  institué  qu'on 
userait  des  chants,  dans  la  louange  divine,  afin  que  les  esprits 

de  ceux  qui  sont  infiimes  fussent  davantage  provoqués  à  la 

dévotion.  Aussi  bien,  saint  Augustin  dit,  au  livre  X  de  ses 

Confessions  (ch.  xxxni)  :  Je  sais  amené  à  approuver  la  coutume 

de  chanter  dans  r Église,  afin  que  par  le  plaisir  des  oreilles  l'esprit 

de  ceux  qui  sont  infirmes  s'élève  au  sentiment  de  la  piété.  Et,  par- 

lant de  lui-même,  il  dit,  au  livre  IX  (ch.  vi)  »,  s'adressant  à 
Dieu  :  «  Je  pleurais  en  entendant  tes  hymnes  et  tes  cantiques,  pro- 

fondément ému  par  les  voix  de  ton  Église  résonnant  suavement  à 

mes  oreilles  »,  —  Quelle  plus  belle  justification  du  chant  dans 

l'Église,  que  cette  admirable  confession  du  grand  saint  Augustin? 

L'ad  primum  explique  qu"  «  on  peut  appeler  cantiques  spiri- 
tuels, non  seulement  ceux  qui  se  chantent  intérieurement,  en 

esprit,  mais  aussi  ceux  qui  sont  chantés  extérieui*ement  des 
lèvres,  en  tant  que  par  ces  sortes  de  cantiques,  la  dévotion 

spirituelle  est  provoquée  »  ou  excitée. 

L'ad  secundum  dit  que  «  saint  Jérôme  ne  réprouve  pas  pure- 
ment et  simplement  le  chant;  mais  il  blâme  ceux  qui  dans 

l'église  chantent, d'une   façon  théâtrale,    non   pour  exciter  la 
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dévotion,  mais  par  ostentation  ou  pour  provoquer  le  plaisir. 

Au:»9i  bien  ),  le  inéme  «  saint  Augustin  d,  dont  nous  lisions, 
tout  à  1  heure,  la  belle  et  touchante  déclaration  en  faveur  du 

chajit,  ((  (lit,  au  livre  \  des  donfcssions  (cli.  \\\ni)  :  Quand  il 

tn'wrivp  que  le  cfiani  in'érneavc  plus  <jue  lu  chose  qui  est  r/uinlée, 

je  nie  punis  en  avouant  que  J'ai  pée lié  :  et  alors  j'aimerais  mieux 
ne  pas  entendre  ta  voix  qui  chante  » . 

Lad  tertium  déclare,  en  une  parole  d'or,  (jue  «  c'est  une 
façon  plus  noble  de  provoquer  les  hommes  à  la  dévotion  par 

l'enseignement  et  la  prédication,  que  par  le  chant.  Et  voilà 
pourquoi  les  diacres  et  les  prélats,  à  qui  il  convient  de  provo- 

quer les  esprits  des  hommes  vers  Dieu  par  la  prédication  et 

l'enseignement,  ne  doixent  point  vaquer  ou  s'appliquer  au 

chant  —  cantibus  insiatere  —  pour  n'être  point  par  là  détournés 

d'un  office  plus  important  —  ne  per  hoc  a  majoribus  retrahanlur. 

Aussi  bien  saint  Grégoire  ajoute,  au  même  endroit  :  C'est  une 
coutume  très  répréheiisible,  que  des  clercs  constitués  dans 

l'ordre  du  diaconat  s'appliquent  à  la  modulation  de  la  voix  — 
modulât loni  vocis  inserviant  —  eux  à  qui  il  convenait  de  vaquer 

à  lotTice  de  la  prédication  et  au  soin  des  aumônes  ».  —  On  voit, 

par  ce  texte  de  saint  (Jrégoiie,  et  par  la  réponse  où  saint 

Thomas  l'encadre,  que  s'il  est  défendu  aux  clercs  majeurs  de 

chanter,  ce  n'est  pas  dune  façon  absolue  et  comme  si  le  cliant 

ne  leur  convenait  pas  ;  mais  en  ce  sens  qu'ils  ne  doivent  pas 

faire  leur  profession  de  s'occuper  de  chant,  quand  ils  sont 
appelés  par  leur  oiïice  à  un  ministère  plus  directement  et  plus 
excellemment  utile  aux  âmes. 

L'ad  quartum  en  appelle  à  «  Aristole  w  lui-ménie,  qui  u  dit, 

au  li\re  NUI  des  Pol'd'iques  (ch.  vi,  n.  ô;  cont.  de  S.  Th., 

leç.  •!)  que  pour  instruire,  il  ne  J'aut  point  recourir  aux  chalu- 
meaux ou  à  tout  autre  instrument  artijiciet,  comme  la  harpe,  ou 

autre  chose  de  même  genre:  mais  à  ce  qui  peut  rendre  bons  ceux 

qui  entendent.  C'est  qu'en  ellel,  explique  saint  Thomas,  ces 

sortes  d'instruments  de  musique  portent  plutôt  l'esprit  dans  le 

sens  du  plaisir,  qu'ils  ne  servent  à  former  intérieurement  de 

bonnes  dispositions.  Et  si,  dans  l'Ancien  Testament,  il  v  avait- 

l'usage  de  ces  instruments,  c'est  parce  que  le  peuple  était  davan- 
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tage  dur  et  charnel  :  aussi  bien  fallait-il  qu'il  fût  provoqué  »  à 

servir  Dieu,  «  par  ces  sortes  d'instruments;  comme  il  l'était 

aussi  par  des  promesses  terrestres.  C'était  encore  parce  que  ces 

sortes  d'instruments  avaient  un  sens  figuratif  ».  —  On  ne  sau- 
rait trop  souligner  cette  réponse  de  saint  Thomas,  pour  mon- 

trer combien  peu  sont  dans  l'esprit  du  Testament  Nouveau 

ceux  qui  voudraient  introduire  dans  nos  églises  l'abus  des  ins- 
truments de  musique,  —  exception  faite  évidemment  pour 

l'harmonium  ou  l'orgue,  qui  est,  par  excellence,  l'instrument 
fait  pour  accompagner  le  chant  liturgique. 

Vad  quintum  établit  une  distinction  lumineuse  entre  les 

diverses  manières  de  vaquer  au  chant  et  de  l'entendre.  «  Le 
chant  dont  on  use  en  y  mettant  toute  son  application  pour 

l'effet  du  plaisir  qu'il  cause,  abstrait  et  détourne  l'esprit  de  la 

considération  des  choses  qui  sont  chantées.  Mais  si  quelqu'un 
chante  en  vue  de  la  dévotion,  il  considère  plus  attentivement 

les  choses  qui  sont  dites  :  soit  parce  qu'il  reste  plus  longtemps 

sur  chacune  d'elles  ;  soit  parce  que,  selon  que  le  dit  saint  Au- 
gustin, au  livre  X  des  Confessions  (ch.  xxxiii)  »,  on  une  formule 

d'infinie  profondeur,  «  toutes  les  ajjeetions  de  notre  esprit  et  de 
notre  cœur  selon  leur  diversité  ont  leurs  modes  propres  dans  la  voix 

et  dans  le  chant  qui  vont  à  les  exciter  par  une  mystérieuse  familia- 
rité »  et  sympathie,  u  Et  la  même  raison  vaut  pour  ceux  qui 

entendent  :  lesquels,  même  si  parfois  ils  ne  comprennent  pas 

les  choses  qui  sont  chantées,  comprennent  cependant  pour 

quoi  on  les  chante,  c'est-à-dire  pour  la  louange  de  Dieu;  et  cela 
suffît  à  exciter  leur  dévotion  ».  —  Cette  réponse,  jointe  à  la 

doctrine  des  réponses  précédentes  et  du  corps  de  l'article,  est 
excellemment  de  nature  à  justifier  toutes  les  prescriptions  de 

l'Église,  notamment  celles  du  Pape  Pie  X,  sur  le  culte  du  plain- 

chant  ou  du  chant  grégorien,  à  l'exclusion  de  toute  musique 
profane  dans  le  service  de  Dieu. 

Avec  cette  question  de  la  louange  divine  se  termine  l'étude 
des  actes  de  la  religion,  qui  formait  la  seconde  partie  du  traité 

consacré  à  cette  vertu.  —  Nous  devons  maintenant  aborder  la 

troisième  partie  de  ce  traité,  où  «  il  nous  faut  considérer  les 
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vices  opposés  à  la  religion.  Nous  traiterons  d'abord  de  ceux 

(|ui  conviennent  avec  elle,  en  ce  qu'ils  rendent  un  culte  à  la 
divinité;  puis,  de  ceux  qui  ont  une  opposition  manifeste  à  la 

religion,  par  le  mépris  des  choses  qui  touchent  au  culte  divin. 

Les  premiers  appartiennent  à  la  superstition;  les  seconds,  à 

l'irréligiosité.  —  Ainsi  donc,  nous  traiterons,  dabord ,  de  la 

superstition  et  de  ses  parties  (q.  92-96)  ;  puis,  de  l'irréligiosité 
et  de  ses  parties  »  (q.  97-100).  —  La  superstition  considérée  en 

général  va  faire  l'objet  de  la  question  suivante. 

Ml.  —  La  Religion.  20 
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DE    LA    SLPEHSnilON 

Celle  queslion  comprend  deux  articles  : 

1°  Si  la  superslilioii  osl  un  vice  contraire  à  la  lolij^ion? 
2°  Si  olle  a  plusieurs  parties  ou  espèces;' 

Article  Premier. 

Si  la  superstition  est  un  vice  contraire  à  la  religion? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  la  superstition  n'est 
pas  un  vice  contraire  à  la  religion  ».  —  La  première  déclare 

qu*  ((  un  contraire  ne  se  met  point  dans  la  définition  de  son 
contraire.  Or,  la  religion  se  met  dans  la  définition  de  la  supers- 

tition. On  définit,  en  eflet,  la  superstition  :  une  religion  qui  dé- 

passe la  mesure,  comme  on  le  voit  par  la  glose  sur  l'Epître 
aux  Colossiens,  ch.  ii  (v.  28),  à  propos  de  ces  mots  :  choses  qui 

ont  raison  de  sagesse  dans  la  superstition.  Donc  la  superstition 

n'est  pas  un  vice  opposé  à  la  religion  ».  —  La  seconde  objec- 
tion est  un  texte  de  u  saint  Isidore  »,  qui  «  dit,  au  livre  des 

Étymologies  (liv.  X,  lett.  S),  que  d'après  Cicéron,  furent  appelés 
superstitieux  ,  ceux  qui  priaient  tous  les  jours  et  ofïraient  des 

sacrifices,  pour  que  leurs  fils  leur  survécussent  (en  latin  supers- 
iites  fièrent).  Or,  cela  peut  être  fait  aussi  selon  le  culte  de  la 

vraie  religion.  Donc  la  superstition  n'est  pas  un  vice  opposé  à 
la  religion  ».  —  La  troisième  objection  fait  remarquer  que  «  la 

superstition  )>,  jusque  dans  le  mot  qui  l'exprime,  «  semble  im- 
pliquer un  certain  excès.  Or,  la  religion  ne  peut  pas  avoir 

d'excès  ;  parce  que,  en  elle,  selon  qu'il  a  été  dit  plus  baut  (q.  81 , 

art.  5,  ad  3"'"),  nous  n'arrivons  point  à  rendre  à  Dieu  légal  de 
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ce  que  nous  lui  devons.  Donc  la  superstition  n'est  pas  un  vice 
opposé  à  la  religion  ». 

L'argument  sed  contra  s'appuie  sur  ce  que  «  saint  Augustin 
dit,  au  livre  Des  dix  cordes  (ch.  ix)  :  Tu  louches  la  première 

corde,  par  laquelle  on  rend  au  Dieu  unique  le  culle  </ui  lui  esl  dû  : 

cl  aus.sild/  tombe  la  bêle  de  la  superstUion.  Or,  le  culte  du  Dieu 

nnifjue  appartient  à  la  religion.  Donc  la  supersti-tion  est  oppo- 
sée à  la  religion  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  en  appelle  à  ce  que, 
«  comme  il  a  été  dit  plus  haut  (q.  8i,  art.  3,  ad  3'""),  la  reli- 

gion esl  une  vertu  morale.  Or,  toute  vertu  morale  consiste 

dans  le  milieu,  comme  il  a  été  vu  plus  haut  (/''-2'"',  q.  64,  art.  i). 

C'est  donc  un  double  vice  qui  s'oppose  à  la  vertu  morale  : 

l'un,  par  excès;  l'autre,  par  défaut.  Mais  parce  que  le  milieu 
de  la  vertu  peut  être  dépassé,  non  pas  seulement  à  considérer 

la  circonstance  qui  regarde  la  quantité,  mais  encore  selon  les 

autres  circonstances,  il  arrivera  (jue  dans  certaines  vertus, 

telles  la  magnanimité  et  la  magnificence,  le  vice  dépassera  le 

milieu  de  la  vertu,  non  comme  tendant  à  quelque  chose  de 

plus  grand  (jue  la  vertu,  car  il  tendra  peut-être  à  quelque 

chose  de  moindre,  mais  en  tant  qu'il  fait  une  chose  pour  qui 
il  ne  faut  pas,  ou  quand  il  ne  faut  pas.  ou  selon  toute  autre 

chose  semblable,  comme  on  le  voit  par  Arislote,  au  livre  IV 

de  VÉfhiqiie.  Nous  dirons  donc  que  la  superstition  est  un  vice 

qui  s'oppose  à  la  religion  par  excès,  non  quelle  donne  au 

culte  divin  plus  que  ne  fait  la  vraie  religion,  mais  parce  qu'elle 
rend  le  culte  di\in  on  à  (|ui  il  ne  faut  pas.  ou  selon  la  ma- 

nière qu'il  ne  faut  pas  ». 

l.'ad  primum  fait  observer  que  «  comme  on  parle  de  bien, 

pai"  métaphore,  même  dans  le  mal,  et  c'est  ainsi  (pi'on  dira 
un  bon  voleur;  pareillement,  aussi,  les  noms  des  vertus  sont 

(|uel(juefois  employés,  par  mode  de  transposition,  (juand  il 

s'agit  du  mal  :  c'est  ainsi  ([ue  la  prudence  est  mise  (|uelque- 
lois  pour  l'astuce,  comme  en  ce  texte  de  saint  l.uc,  ch.  xvr 
(V.  8)  :  Les  enfants  (te  ce  siècle  sont  plus  prudeid.s  que  les  enfants 

de  la  lumière.  Et  c'est  de  cette  sorte  (pie  la  superstition  esl  dite 
être  une  religion  •>. 
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Vad  secimdiim  dit  que  «  autre  chose  est  l'étymologie  d'un 

nom;  et  autre  chose,  sa  signilicalion.  L'étymologie,  en  effet, 

se 'prend  selon  ce  d'où  le  nom  a  été  tiré  quand  on  a  voulu 

l'utiliser  pour  signifier  quelque  chose  ;  la  signification,  au 
contraire,  se  prend  en  raison  de  ce  en  \  uo  de  quoi  on  a  lait 

usage  de  ce  nom  quand  on  l'a  utilisé  pour  signifier.  Et  ces 

deux  choses  peuvent  quelquefois  être  diverses.  C'est  ainsi  que 
le  moi  pierre  »,  en  latin  lapis,  lapidis.  «  a  été  pris  du  fait  de 

blesser  le  pied  »,  en  latin  luesio  pedis  ;  «  et  cependant,  il  ne 

signifie  point  cela;  sans  quoi,  le  fer,  qui  peut  aussi  blesser  le 

pied,  serait  une  pierre.  De  même,  pour  le  mot  saperslition  ». 

A  supposer  que  l'étymologie  empruntée  à  Cicéron  par  saint 

Isidore  soit  exacte,  a  il  n'est  point  nécessaire  que  ce  mot  signi- 
fie ce  d'oii  on  l'a  tiré  ». 

L'rtd  tertium  accorde  que  u  la  religion  ne  saurait  excéder 

en  ce  qui  est  de  la  quantité  »  en  elle-même  et  d'une  façon 

(i  absolue.  Elle  est  cependant  susceptible  d'excès  dans  l'ordre 
de  la  quantité  de  proportion,  selon  que  dans  le  culte  divin  on 

fait  quelque  chose  qui  ne  doit  pas  être  fait  ».  —  On  n'en  fera 

jamais  trop  pour  Dieu,  à  considérer  ce  qu'on  lui  doit;  mais 

il  se  peut  qu'on  lui  rende  ce  qu'on  lui  doit  dune  façon  indue. 

De  même,  on  n'excédera  jamais  dans  le  culte  de  latrie  adressé 

au  vrai  Dieu;  mais  il  se  peut  qu'on  excède,  en  rendant  ce  culte 

à  quelque  autre  qu'au  vrai  Dieu. 

Ceci  nous  amène  à  nous  demander  s'il  peut  y  avoir  diverses 

sortes  ou  diverses  espèces  de  superstition.  —  C'est  l'objet  de 

l'article  qui  suit,  où  saint  Thomas  nous  donnera  la  clef  de 
tout  ce  que  nous  aurons  à  dire  dans  les  quatre  questions  qui 
vont  suivre. 

Article  II. 

S'il  y  a  diverses  espèces  de  superstition? 

Trois  objections  veulent  prouver  qu'  «  il  n'y  a  point  diverses 
espèces  de  superstition  ».  —  La  première  en  appelle  à  «  Aris- 
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tole  »,  qui  «  dit,  au  livre  1  des  Topiques  (ch.  xiii,  n.  8),  que 

si  l'un  des  contraires  s'entend  d' une  façon  multiple,  l'autre  s'enten- 

dra de  même.  Or,  la  religion,  à  laquelle  la  superstition  s'oppose, 

n"a  point  des  espèces  diverses;  mais  tous  ses  actes  se  réfèrent 

à  une  seule  espèce.  Donc  la  superstition,  non  plus,  n'aura  pas 
des  espèces  diverses  ».  —  La  seconde  objection  déclare  que 
«  les  extrêmes  opposés  portent  sur  une  même  chose.  Or,  la 

religion,  à  laquelle  la  superstition  s'oppose,  a  pour  objet  les 
choses  qui  nous  ordonnent  à  Dieu,  comme  il  a  été  vu  plus 

haut  (q.  8i,  art.  i).  Donc  la  superstition,  qui  s'oppose  à  la 
religion,  ne  peut  point  présenter  des  espèces  diverses  en  raison 
de  certaines  divinations  relatives  aux  événements  humains, 

ou  en  raison  de  certaines  observances  portant  sur  les  actes 

des  hommes  ».  —  La  troisième  objection  cite  à  nouveau  c  la 

glose  »,  qui.  «  dans  l'Kpitre  aux  Colossiens.  ch.  ii  (v.  23),  sur 
ce  mol  :  choses  f/ui  ont  raison  de  sagesse  dans  la  superstition, 

ajoute  :  c'est-à-dire  dans  la  religion  simulée.  Donc  la  simulation 
devrait  aussi  compter  parmi  les  espèces  de  superstition  ». 

L'argument  sed  contra  se  réfère  à  l'autorité  de  «  saint  Augus- 
tin »,  qui,  <(  dans  le  second  livre  de  la  Doctrine  chrétienne  (ch.  xx 

et  suiv.).  assigne  diverses  espèces  de  superstition  ». 

Au  corps  de  l'aiticle,  saint  Thomas  s'appuie  sur  la  doctrine 

de  l'article  précédent.  «  Comme  il  a  été  dit,  le  vice  de  la  supers- 
tition consiste  en  ce  que  le  milieu  de  la  vertu  est  dépassé 

selon  certaines  circonstances.  Or,  selon  qu'il  a  été  dit  jîlus  haut 

(/"-?",  ({.  72,  art.  9),  ce  n'est  j)oint  toute  diversité  des  circons- 

tances viciées  qui  varie  l'espèce  du  péché,  mais  seulement 

quand  elles  se  réfèrent  à  divers  objets  ou  à  diverses  fins;  c'est, 
en  effet,  par  là  que  les  actes  moraux  se  spécifient,  comme  il  a 

été  vu  plus  haut  (/"-2'"',  q.  i,  art.  .3;  q.  18,  art.  2,  6).  L'espèce 
de  la  superstition  se  tli versifiera  donc,  premièrement,  du  côté 

de  l'objet.  Car  le  culte  divin  peut  être  rendu  :  —  ou  à  Celui 

à  qui  il  doit  être  rendu,  c'est-à-dire  au  vrai  Dieu,  mais  (Viuir 

façon  indue:  et  c'est  là  la  |)remière  espèce  de  superstition;  — 

nu  à  (|ui  il  ne  doit  pas  être  rendu,  c'est-à-dire  à  quelque  créa- 

ture que  ce  soit;  et  ceci  est  l'autre  genre  de  superstition,  qui 
se  divise  en  multiples  espèces,  selon  les  diverses  fins  du  culte 
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divin.  —  C'est  (jvi'cii  cfïel,  le  culle  (IInIm  csl  ordonné,  preniiè- 
remenl,   à  honorei'  Dieu    ou   à   lui    leudre   la    révérence  et  le 
respect  (lui  lui  soûl  dus.  De  ce  chef,  la  |)reinière  espèce  de  ce 

genre  est  V idoUilric ,  (pii   rend,  conlruiieuicnl  à  ce  (|ui  est  dii, 

l'honneur  dix  in  à  la  créature.  —  Secondeiuenl,  le  culte  divin 
est  ordonné  ù  ce  (pie  riiomine  soit  instruit  par  Dieu  à  qui  il 

rend  son  cul  le.  \i\,  de  ce  chef,  on  a  la  su])erst.ition  de  la  div'i- 
nalion,  qui   consulle    les  démons  par   certains   pactes   conclus 

avec  eux  de  façon  tacite  ou  expresse.  —  Troisièmenieid,  le  culte 
dÏAin  est  ordonné  à  une  certaine  direction  des  actes  humains 

selon   les  prescriptions  étahlies  par   Dieu,    ohjet  du   culte.  Et, 

à  ceci,  appartiejît  la  su})erslition  de   certaines  observances.  — 
Ces  trois  choses  soid  touchées  par  saint  Augustin,  au  livre  II 

de  la  Doclrine  chi'éUenne  (ch.  xx),  où  il  dit  qu'ei/  sapei'slUieax 
toid  ce  (jui  (i  clé  insliUié  p((r  les  hununes  ayant  Irait  à  la  fabri- 

cation ou  au  culte  des  idoles;  ce  qui  se  rapporte  à  la  première 

espèce.   —  Puis,  il  ajoute  :   on   ayant   trait  à   des  consaltcdions 

cm  à  certains  pactes  et  signes  de  complaisance  et  d'(Uliance  avec 
les  démons;  et  ceci  se  rapporte  à  la  seconde  espèce.  —  Enfin, 
un  peu  après,  il  ajoute  :   à  ce  genre  appartiennent  toutes  les 

ligcdures,  etc.;  et  ceci  regarde  la  troisième  espèce  ». 

L'ad  primum  rappelle  que  «  comme  le  dit  saint  Denys,  au 
chapitre  iv  des  Noms  divins  (de  S.  Th.,  leç.  22),  le  bien  veut  la 

cause  une  et  intégrale  ;  quant  au  mal,  il  provient  de  n'importe 
guel  défaut.  El  voilà  pourquoi  à  une  seule  et  même  vertu 

s'opposent  plusieurs  vices,  ainsi  qu'il  a  été  vu  plus  haut(q.  10, 

art.  5).  Et  la  parole  d'Aristote  »  que  citait  l'objection  ((  n'est 
vraie  que  dans  les  contraires  où  se  trouve  une  seule  raison 

de  multiplication  ». 

L'ad  secundum  répond  que  «  les  divinations  et  certaines 

observances  appartiennent  à  la  superstition,  en  tant  qu'elles 
dépendent  de  certaines  opérations  des  démons.  Et,  de  la  sorte, 

elles  se  rattachent  à  certains  pactes  conclus  avec  eux  ». 

L'ad  tertium  explique  qu'  «  en  cet  endroit,  la  religion  simu- 

lée se  dit  du  cas  où  l'on  applique  le  nom  de  religion  à  la  tradition 
humaine,  comme  on  le  lit  dans  la  suite  de  la  glose.  Et  donc 

cett€  religion  simulée  n'est  pas  autre  chose  que  le  culte  rendu 
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au  vrai  Dieu  d'une  façon  indue  :  comme  si  quelqu'un,  au 
temps  de  la  grâce  »,  dans  le  Nouveau  Testament,  «  voulait 

honorer  Dieu  selon  le  rite  de  l'ancienne  loi.  Et  c'est  de  cela 
que  parle  à  la  lettre  la  glose  »  en  question. 

\insi  donc,  parce  que  le  péché  par  excès  dans  les  choses 

de  la  religion  peut  se  diversifier  en  raison  de  divers  objets 

et  de  diverses  fins,  il  sera  lui-même  spécifiquement  différent. 

Il  peut,  en  effet,  avoir  pour  objet  ou  le  vrai  Dieu  ou  la  créa- 
ture ;  et,  de  ce  dernier  chef,  adorer  la  créature,  ou  lui  deman- 

der une  science  qui  est  le  propre  de  Dieu,  ou  orienter,  d'après 
elle,  sa  vie,  qui  ne  doit  être  orientée  cl  gouvernée  que  selon 
Dieu.  V  ces  divers  titres,  on  a  :  <(  le  faux  culte  du  vrai  Dieu; 

l'idolâtrie;  la  divination  ;  les  vaines  observances.  —  Nous  devons 
maintenent  étudier  ces  diverses  espèces  de  superstition  ».  — 

D'abord,  le  faux  culte  du  vrai  Dieu.  C'est  l'objet  de  la  question 
suivante. 
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OE  lA   SLPEKSTITION   DU  CULTE   INDU  Dl    \H\I   DIEU 

dette  question  ooniprend  deux  articles  : 

1°  Si  dans  le  culte  du  vrai  Dieu  il  ])eiil  v  avoir  (jneknic  chose  de 
pernicieux  ? 

a"  S'il  peut  y  avoir  quelque  cliose  de  superflu  ? 

Article  Premier. 

Si  dans  le  culte  du  vrai  Dieu  il  peut  y  avoir 

quelque  chose  de  pernicieux? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  dans  le  culte  dû  vrai 

Dieu,  il  ne  peut  pas  y  avoir  quelque  chose  de  pernicieux  ».  — 

La  première  arguë  de  ce  qu'  «  il  est  est  dit  dans  Joël,  ch.  ii 
(v.  32  ;  cf.  aux  Romains,  ch.  x,  v.  i3)  :  Quiconque  invoquera  Le 

Nom  du  Seigneur  sera  sauvé.  Or,  quiconque  rend  à  Dieu  un 

culte,  sous  quelque  forme  que  ce  soit,  invoque  son  Nom.  Par 

conséquent,  tout  culte  de  Dieu  apporte  le  salut.  Et,  dès  lors, 

il  n'en  est  aucun  qui  soit  pernicieux  ».  —  La  seconde  objec- 

tion fait  remarquer  que  «  c'est  le  même  Dieu,  à  qui  les  justes 
rendent  leur  culte,  en  quelque  âge  du  monde  que  ce  soit.  Or, 

avant  que  la  loi  fût  donnée,  les  justes  pouvaient  sans  péché 

mortel  rendre  à  Dieu  leur  culte  en  quelque  manière  que  ce  fût, 

selon  qu  il  leur  plaisait  ;  aussi  bien  Jacob  s'obligea  par  un  vœu 
propre  à  un  culte  spécial,  comme  on  le  voit  dans  la  Genèse, 

ch.  xxviii  (v.  20  et  suiv.).  Donc,  maintenant  encore,  il  n'est 
aucun  culte  de  Dieu  qui  soit  pernicieux  ».  —  La  troisième 

objection  déclare  que  «  rien  de  pernicieux  n'est  toléré  dans 

l'Église.  Or,  l'Église  tolère  divers  rites  dans  le  culte  de  Dieu. 
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\ussi  bien  saint  Grégoire  écrivit  à  saint  Augustin,  évoque  des 

Anglais,  lequel  lui  avait  soumis  (ju  il  y  avait  diverses  coutu- 

mes dans  la  célébration  de  la  messe:  //  me  plnlt,  lui  dit-il,  f^uc 

soit  (Ifins  les  églises  romaines,  soil  dans  les  églises  des  (kniles,  soif 

en  loLile  autre  église,  si  vous  avez  trouvé  quelque  ehose  qui  soit  plus 

de  nature  à  plaire  au  Dieu  Tout-Puissant,  vous  le  ehoisissie:  avec 

soin  (Registre,  liv.  XI,  ép.  lxiv,  ou  ép.  \ii,  ch.  \\\r.  à  la  'y  in- 
terrogation). Donc  il  nest  aucun  mode  de  culte  par  rapport  à 

Dieu  (jui  soit  pernicieux  ».  —  Nous  voyons  déjà,  par  ces  objec- 

tions, le  vrai  sens  du  mol  pernicieux  dans  la  {juestion  posée. 

Il  s  agit  d'un  culte  qui  loin  de  plaire  à  Dieu  et  d'attirer  ses 
laveurs,  lui  déplaît  au  contraire  et  cause  la  ruine  de  ceux  qui 

le  pratifpient. 

1, 'argument  snl  contra  en  appelle  à  «  saint  Augustin  s  ([ni 
«  dit,  dans  sa  lettre  à  saint  Jérôme  (ou  plutôt  S.  Jérôme  à 

S.  Augustin,  ép.  rwv,  on  \i  ;  dans  les  œuvres  de  S.  Augustin, 

ép.  Lxxxn.  f)u  \i\.  cil.  IV)  :  cl  (»n  le  trou\e  dans  la  glose  sur 

\'É\i\\Ye  aux  Galnles,  ch.  ii  (v.  i'.\),  (jue  les  rites  de  la  loi  obser- 

vés après  que  la  vérité  de  l'Évangile  a  été  dividguée  donnent  la 
mort.  Kt  cependant,  lis  rites  de  la  loi  a|>partiennenl  an  cnlti" 
de  Dieu.  Donc,  dans  le  culte  de  Dieu,  il  peut  y  avoir  quelque 

chose  qui  donne  la  mort  ». 

\\i  corps  de  l'article,  saint  Thomas,  dès  le  début,  lattache 
la  question  présente  à  celle  du  mensonge.  Kl  Noilà  bien  pour- 

quoi précisément  nous  parlons  de  queUpie  cho.se  de  pernicieux 

au  sujet  du  faux  culte  (jui  nous  occupe,  (lar,  selon  que  nous  le 

verrons  plus  tard,  ce  mot  désigne  une  des  espèces  du  men- 

songe. «  (lomme  le  dit  saint  Augustin,  au  li\ie  (loutre  le  me/t- 

stmge  (ch.  m  ;  cf.  du  Mensonge,  ch.  xiv),  le  mensonge  le  plus 

pernicieux  est  celui  qui  se  fait  dans  les  choses  (jui  touchent  à 

la  leligion  chrétienne.  Or.  il  y  a  mensonge,  {[uand  ([ueUiu'un 
signifie  extérieurement  ce  cpii  est  conliaire  à  la  vérité.  Daulrc 

part,  de  même  (pie  nous  signifions  ([uelqne  chose  par  la  parole, 

de  même  aussi  nous  le  signifions  par  des  faits  ou  des  gestes  ; 

et  c'est  dans  cette  signification  par  les  faits  ou  les  actions  (pie 

consiste  le  culte  extérieur  de  la  religion,  ainsi  ([u'on  le  voit 
par  ce  (pii  a  été  dit  plus  haut  (<|.  Si,  art  7).  11  suit  de  là  c[ue 
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si  par  le  eu  lie  extérieur  on  signifie  quelque  chose  de  faux,  on 

aura  un  culte  pernicieux,  (x'ia  se  produit  d'une  tlouhle  ma- 

nière. D'abord,  du  côté  de  la  chose  signifiée,  à  la({uelle  ne 

s'accorde  point  la  signification  du  culte.  De  celte  sorte,  au 
temps  de  la  loi  nouvelle,  alois  que  les  mystères  du  Christ  ont 

été  accom])lis,  c'est  chose  pernicieuse  d'user  des  cérémonies  de 

l'ancienne  loi  par  lesquelles  les  mystères  du  Christ  étaient 
signifiés  comme  devant  venir  ;  comme  il  serait  pernicieux  que 

qucUpi'un  confessât  en  parole  (|ue  le  Christ  subira  la  Passion. 

D'une  autre  manière,  la  fausseté  peut  se  (louver,  dans  le  culte 
extérieur,  du  coté  de  celui  qui  rend  ce  culte  :  chose  qui  jieut 

se  trouver  suitout  dans  le  culte  pidilic  qui  est  rendu  par  les 

ministres  en  la  personne  et  au  nom  de  toute  l'Eglise.  De  même, 
en  effet,  que  serait  un  faussaire  celui  qui  proposerait  de  la 

part  de  quch^u'un  des  choses  qui  ne  lui  auraient  pas  été  con- 
fiées ;  de  même  celui-là  encourt  le  vice  de  faux  ,  qui ,  de  la 

part  de  l'Église,  rend  à  Dieu  un  culte  contraire  au  mode  insti- 

tué d'autorité  divine  par  l'Eglise  et  usité  en  elle.  Aussi  bien 
saint  Ambroise  dit  (ou  plutôt  Pierre  Lombard,  sous  le  nom 

de  S.  Ambroise,  tiré  du  commentaire  sur  la  première  Épître 

aux  Corinthiens,  cli.  xi,  v.  27,  parmi  les  œuvres  de  S.  Am- 

broise) :  C'est  an  indigne,  celui  qui  célèbre  le  mystère  autrement 

que  le  Christ  ne  l'a  enseigné.  Et,  pour  cela  encore,  la  glose  dit, 

sur  l'Épître  aux  Colossiens,  ch.  n  (v.  23),  qu'on  a  la  supersti- 
tion, (/uand  on  applique  le  nom  de  la  religion  à  la  Iradilion  hu- 

maine ».  —  On  voit,  par  cet  article,  l'importance  qu'il  y  a  à 
bien  veiller,  dans  tout  ce  qui  regarde  le  culte  de  Dieu,  notam- 

ment dans  le  culte  public,  à  ne  point  s'écarter  de  ce  qui  est 

marqué  par  l'Eglise  ou  autorisé  par  la  coutume. 

L'ad  primnin  déclare  que  «  Dieu  étant  vérité,  ceux-là  invo- 
quent Dieu,  (jui  lui  rendent  leur  culte  en  esprit  et  en  vérité, 

comme  il  est  dit  en  saint  Jean,  cli.  iv  (v.  2^).  11  suit  de  là  que 

le  culte  qui  contient  la  fausseté  n'appartient  [)oint  proprement 

à  l'invocation  de  Dieu  qui  cause  le  salut  ». 

L'ad  secundum  dit  qu"  n  avant  le  temps  de  la  loi,  les  justes 

étaient  instruits  du  mode  de  rendre  à  Dieu  son  culte  par  l'ins- 
tinct surnaturel  intérieur  :  et  les  autres  les  suivaient.   Mais, 
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après,  les  hommes  ont  été  instruits  ià-dessus  par  des  préceptes 

extérieurs,  qu'il  est  mortel  de  transgresser  ». 
Vad  lerlinm  répond  que  «  les  diverses  coutumes  de  lÉgiise 

dans  le  culte  divin  ne  répugnent  en  rien  à  la  vérité  »,  puisque, 

d'une  pari,  elles  ne  contiennent  rien  de  fau\,  étant  dues  à  l'ac- 

lion  de  l'Esprit-Saint  dans  l'Église,  et,  d'autre  part,  elles  ne 

sont  point  contraires  à  la  détermination  de  l'Église,  l'Église 
elle-même  les  reconnaissant  et  les  acceptant.  «  Aussi  bien, 

déclare  expressément  saint  Thomas,  elles  doi>ent  être  obser- 
vées ;  et  les  transgresser  est  chose  illicite  ».  Chacun,  dans 

1  Église,  doit  suivre  ce  qui  se  pratique  dans  le  milieu  spécial 

([ui  est  le  sien,  selon  c|ue  l'autorité  compétente  l'a  réglé  ou 
accepté. 

11  peut  y  avoir  un  culte  du  vrai  Dieu.  (|ui,  loin  d'être  salu- 
taire à  ceux  qui  le  pratiquent,  leur  sera  pernicieux  et  néfaste. 

C'est  le  culte  ([ui  implique  quelque  chose  de  faux,  ne  répon- 

dant point  à  la  vérité  des  mystères  qu'il  entend  signilier.  — 

Mais,  s'il  n'implique  rien  de  faux,  le  culte  du  vrai  Dieu  peut-il 

être  encore  répréhcnsible  du  seul  fait  ((u'il  sera  superflu.  C'est 

ce  qu'il  nous  faut  maintenant  examiner  ;  et  tel  est  l'objet  de 

l'article  qui  suit. 

Article  11. 

Si  dans  le  culte  de  Dieu  il  peut  se  trouver 
quelque  chose  de  superflu  ? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  "  dans  le  culte  de  Dieu, 

il  ne  peut  pas  se  trouver  quelque  chose  de  supcillu  ».  —  La 

première  est  un  texte  de  VEcclt'.sid.stif/ue,  ch.  xlui  (v.  3i),  où 

«  il  est  dit  :  Glorifiez  Dieu  IftitI  que  l'ous  te  pourre:,  Il  l'emporlera 
encore.  Or,  le  culte  divin  est  ordonné  à  glorifier  Dieu.  Donc 

rien  de  superflu  ne  saurait  s'y  trouver  ».  —  La  seconde  objec- 
tion déclare  (pie  «  le  culte  extérieur  est  une  certaine  profes- 
sion »  ou  manifestation  «  du  culte  intérieur,  où  Dieu  est  tionoré 
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ixir  la  foi.  l'esprrnnce  ef  la  charité,  comme  le  dit  saint  Augustin 
dans  YEnchiridion  (ch.  ni).  Or,  dans  la  foi,  Tespérance  et  la 

charité,  il  ne  peut  pas  se  trouver  ([uelque  chose  de  superflu.  Donc 

cela  ne  se  peut  pas  non  j)lus  dans  le  culte  divin  ».  —  La  troi- 

sième objection  fait  observer  qu'  «  il  appartient  au  culte  divin 

de  rendre  à  Dieu  »  sous  forme  d'hommage  «  les  clïDses  que 
nous  avons  reçues  de  Lui.  Or,  ce  sont  tous  nos  biens  que  nous 

avons  reçus  de  Dieu.  Donc,  même  si  nous  faisons  tout  ce  que 

nous  pouvons,  quoi  que  ce  soit,  en  l'honneur  de  Dieu,  il  n'y 
aura  rien  de  superflu  dans  le  culte  divin  ». 

L'argument  sed  contra  s'appuie  sur  un  texte  de  «  saint  Au- 
gustin »,  qui  «  dit,  au  livre  II  de  la  Doctrine  chrétienne  (ch.  xvni), 

que  le  bon  et  vrai  chrétien,  même  dans  les  Lettres  sacrées,  rejette 

les  fictions  saperstilieases.  Or,  les  Lettres  sacrées  nous  parlent 

du  culte  qu'il  faut  rendre  à  Dieu.  Donc,  même  dans  le  culte 
divin,  la  superstition  peut  se  trouver  en  raison  de  quelque 

superfluité  ».  Si  l'on  peut  excéder,  de  façon  superstitieuse,  en 

interprétant  les  Écritures  saintes  où  nous  est  marqué  ce  qu'il 
faut  pratiquer  pour  honorer  Dieu  et  lui  rendre  le  culte  que 

nous  lui  devons,  il  est  manifeste  qu'on  pourra  excéder  de  la 
même  manière  dans  la  pratique  de  ce  culte. 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  nous  explique  qu'  «  une 

chose  peut  être  dite  superflue  en  im  double  sens.  —  D'abord, 
selon  la  quantité  absolue.  Et,  de  celte  manière,  il  ne  peut  pas 

y  avoir  de  superflu  dans  le  culte  divin  ;  car  l'homme  ne  peut 

rien  faire  qui  ne  soit  moindre  que  ce  qu'il  doit  à  Dieu.  — 
D'une  autre  manière,  une  chose  peut  être  superflue  selon  la 

quantité  de  proportion  :  en  ce  sens  qu'elle  n'est  point  propor- 
tionnée à  la  fin.  ().,  la  fin  du  culte  divin  est  que  l'homme 

rende  gloire  à  Dieu  et  ([uil  se  soumette  à  Lui  d'esprit  et  de 

corps.  Il  suit  de  là  que  quoi  que  l'homme  fasse  qui  se  rapporte 

à  la  gloire  de  Dieu,  ou  à  l'etïet  de  soumettre  à  Dieu  son  esprit 
et  même  son  corps  en  refrénant  avec  mesure  ses  concupiscen- 

ces, selon  l'ordination  de  Dieu  et  de  l'Église  et  selon  la  cou- 

tume de  ceux  avec  qui  il  vit,  il  n'y  aura  rien  de  superflu  dans 

le  culte  divin.  Alais,  s'il  est  quelque  chose,  qui,  autant  qu'il  est 

en  soi,  ne  va  pas  à  la  gloire  de  Dieu,  ni  à  ce  que  l'esprit  de 
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Ihomme  se  porte  vers  Dieu,  ou  à  ce  que  les  concupiscences  » 
ou  les  convoitises  «  de  la  chair  soient  refrénées  avec  mesure  ; 

ou  si  encore  cela  se  trouve  hors  de  l'institution  de  Dieu  et  de 

l'Église,  ou  contre  la  coutume  commune,  qui,  selon  saint  Au- 
gustin (ép.  XXXVI,  ou  Lxxxvi,  ch.  i),  doit  être  tenue  pour  toi: 

tout  cela  doit  être  réputé  supertlu  et  superstitieux,  parce  que, 

consistant  seulement  en  choses  extérieures,  cela  n'appartient 
pas  au  culte  intérieur  de  Dieu.  Aussi  bien,  saint  Augustin,  tlans 

son  livre  de  ta  Vraie  Relujion  (ch.  m),  apporte  ce  qui  est  dit 

en  saint  Luc,  ch.  xvii  (v.  ix)  :  Le  Royaume  de  Dieu  est  au-de- 
dafifi  de  voua,  contre  les  suiteratitieux,  qui  mettent  leur  soin 

principal  dans  les  pratiques  extérieures  ».  —  Kl  \oilà  donc 

définie  de  la  manière  la  plus  lumineuse  cette  sorte  de  supersti- 

tion qui  consiste  à  mettre  le  principal  de  ta  religion  dans  des  pra- 
ti<iues  extérieures  :  soit  en  se  livrant  à  des  actes  bizarres,  qui 

n'ont  rien  de  commun  avec  ce  (jui  se  pratique  officiellement 

dans  l'Église  ou  avec  ce  qu'aura  consacré  la  pieuse  coutume  de 

ceux  au  milieu  desquels  on  se  trouve  ;  et  qui,  d'ailleurs,  ne 
disent  aucun  rapport  à  la  gloire  de  Dieu  ou  aux  besoins  de 

1  àme  dans  son  ascension  vers  Lui  ;  soit  en  dépassant  la  mesure 

de  la  prudence  chrétienne,  dans  les  austérités  corporelles, 

quelque  couleur  de  piété  que  l'illusion  du  sujet  puisse  donner 

à  ces  sortes  d'excès.  —  Ici  encore,  et  toujours,  comment  ne 
pas  admirer  cette  merveilleuse  sagesse  de  notre  saint  Docteur, 

qui  discerne  avec  tant  de  sagacité,  jusque  dans  les  choses  les 

plus  délicates,  le  péril  de  l'îllusion  subjective,  et  donne,  pour 
sauvegarde  infrangible,  la  seule  règle,  qui,  en  elTet,  ne 

tiompe  jamais  :  l'espi  il  de  l'Kglise. 
had  prinuun  fait  observer  (pie  «  dans  la  glorification  même 

de  Dieu  est  impliqué  que  ce  qui  se  fait  appartienne  à  la  gloire 

de  Dieu  »,  ou  soit  de  nature  à  le  glorifier.  «  Et,  par  là,  est 

exclue  la  supcrduité  de  la  superstition  ». 

Lad  secunduin  répond  (pie  «  par  la  foi,  l'espérance  et  la  cha- 

rité l'àme  se  soumet  à  Dieu  »,  l'atteignant  directement  et  de  la 
façon  la  plus  parfaite  par  les  actes  de  ces  veitus  qui  sont  essen- 

tiellement des  actes  spirituels  et  intérieurs.  «  Aussi  bien,  dans, 

les  actes  de  ces  vertus,   il   ne  peut  jamais  se  trouver  quelque 
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chose  de  superflu.  Mais  il  en  est  autrement  des  actes  extérieurs, 

(|ui.  parfois,  n'appartiennent  pas  aux  autres  »,  n'ayant  rien 

(le  coniniun  avec  ces  actes  intérieurs  de  foi.  d'espérance  et  de 
charité. 

L'fid  terlium  dit  (pic  «  cette  raison  procède  du  superflu  qui 
se  (lit  pai-  lappoil  à  la  (piantité  ahsolue  ». 

Après  le  faux  culte  du  vrai  Dieu,  nous  devons  considérer  le 

culte  qui  est  faux  ou  superstitieux  parce  qu'il  est  rendu  à  d'au- 

tres qu'au  vrai  Dieu.  —  Et,  ici,  vient,  dahord,  l'idolâtrie, 

([ui  rend  à  d'autres  qu'au  vrai  Dieu  les  honnuages  qui  ne  sont 

dus  qu'à  Lui.  C'est  l'objet  de  la  question  suivante. 



()(ESTIO\  \(:i\ 

DK  L'IDOL\TR[E 

Celte  question  comprend  quatre  articles  : 

1°  Si  l'idolâtrie  est  une  espèce  de  la  superstition  '.' 
2"  Si  elle  est  un  péché? 
3°  Si  elle  est  le  plus  grave  tl(>  lous  l(>s  péchés? 
4"  De  la  cause  de  ce  péché. 

Quant  à  la  question  de  savoir  si  Ida  doit  coiniiiuniquer 

avec  les  idolâtres,  la  chose  a  été  dite  plus  haut  (q.  lo,  art.  9), 

quand  il  s'est  agi  de  l'intidélité. 

.Article  pKrMirn. 

Si  l'idolâtrie  est  justement  marquée  comme  espèce 
de  la  superstition  ? 

Quatre  objections  veulent  prouver  que  «  l'idolâtrie  n'est  pas 
à  bon  droit  indiquée  coninie  espèce  de  la  superstition  ».  —  l.a 

première  dit  que  «  comme  les  hcréti(iues  sont  des  infidèles, 

|)areillement  aussi  les  idolâtres.  Or.  l'hérésie  est  une  espèce 

d'infidélité  »,  ou  l'un  des  péchés  contre  la  loi,  «  ainsi  qu'il  a 

été  vu  [)lus  haut  (q.  1 1,  art.  1).  Donc  l'idolâtrie  le  sera  aussi  ; 
et  ne  sera  pas  une  espèce  de  la  superstition  »,  qui  est  un  vice 

opposé  à  la  religion.  —  La  seconde  objection  arguë  du  mot 

rnèrne  dldolàtrie.  Dans  ce  mot,  en  efl'et,  est  compris  le  mot 
latrie.  Or  «  le  culte  de  latrie  appaitient  à  la  vertu  de  religion, 

à  laquelle  s'oppose  la  superstition.  D'autre  part,  le  culte  de 

latrie  des  idoles,  qu'implique  V Idolùl rie ,  semble  se  dire  d'une 
façon  univoque  ou  dans  un  même  sens  avec  le  culte  de  latrie 
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(|iii  appartient  à  la  vraie  religion  :  de  même,  en  eltet,  ({ue  le 

désir  de  la  fausse  béatitude  se  dit  dans  un  sens  univoque  avec 

le  désir  de  la  vraie  béatitude  ;  pai'eillemenl,  le  culte  des  faux 

dieux,  (|ui  s'ai)pelle  idolâtrie,  se  dira  dans  un  sens  univoque, 
semble-t-il,  par  rapport  au  culte  du  vrai  Dieu,  qui  est  le  culte 

de  latiie  de  la  vraie  religion.  Donc  lidolàlrie  n'est  pas  une 
espèce  de  la  superstition  »,  mais  appartient  plutôt  à  la  religion 

elle-même.  —  La  troisième  objection  déclare  que  «  ce  qui 

n'est  rien  ne  peut  pas  être  l'espèce  d'un  genre  donné.  Or,  il 

semble  tiue  l'idolâtrie  n'est  rien  du  tout.  L'Apôtre  dit,  en  effet, 
dans  la  première  épitre  aux  Curinthieiis,  eb.  vni  (v.  /j)  :  .^oa.s 

savons  que  l'idole  n'est  rien  dans  le  nionide  ;  et,  plus  bas  (v.  19)  : 
Quoi  donc  ?  Dirai-Je  que  ce  qui  esl  immolé  aux  idoles  est  quelque 

chose  ?  ou  que  l'idole  esl  quelque  chose  ?  comme  pour  dire  : 

Vo/î.  Or,  immoler  aux  idoles  appartient  proprement  à  l'idolâ- 

trie. Donc  l'idolâtrie,  n'étant  pas  chose  qui  existe,  ne  peut  pas 
être  espèce  de  la  superstition  ».  —  La  quatrième  objection  fait 

observer  qu'  a  il  appartient  à  la  superstition  de  rendre  le  culte 
divin  à  qui  il  ne  faut  point.  Or,  de  même  que  le  culte  divin 

n'est  pas  dû  aux  idoles,  pareillement  il  n'est  pas  dû  aux  autres 

créatures  ;  et  voilà  pour(|uoi,  dans  l'Épître  aux  Romains,  cli.  i 

(v.  20),  d'aucuns  sont  blâmés  pour  avoir  honoré  dans  leur  culte 

et  servi  la  créature  plutôt  que  le  Créateur.  Donc  c'est  mal  à 

propos  que  l'espèce  de  cette  superstition  »  qui  a  pour  objet  le 

culte  rendu  à  d'autres  quau  vrai  Dieu,  «  est  appelée  du  nom 

d'idolâtrie,  mais  on  devrait  l'appeler  plutôt  créât urolàlrie  ». 

L'argument  sed  contra  cite  le  passage  des  Actes,  cb.  xvn 
(v.  iG),  où  «  il  est  dit  que  Paul,  attendant  à  Athènes,  était  agité 

par  son  esprit  en  lui-même  voyant  cette  ville  adonnée  à  l'idolâ- 
trie ;  et,  après  (v.  22),  il  dit  :  Hommes  Athéniens,  par-dessus  tous 

Je  vous  Juge  superstitieux.  Donc  l'idolâtrie  appartient  à  la  su- 
perstition )).  —  On  remarquera  avec  quel  à  propos  saint  Tho- 

mas devant  nous  parler  de  l'idolâtrie,  «  ce  grand  renversement 

du  bon  sens  »,  comme  l'appelle  Bossuet  {Histoire  universelle, 
IV  Partie,  ch.  xxvi),  est  allé  prendre  le  frémissement  de 

saint  Paul  à  l'aspect  d'Athènes,  le  siège  de  la  sagesse  antique, 
et  pourtant  le  foyer  par  excellence  de  celte  folle  superstition. 
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Au  corps  de  l'article,  le  saint  Docteur  va  nous  donner  un 
aperçu  historique  et  philosophique  de  cette  immense  erreur, 

qui  a  tenu,  on  peut  dire,  tout  le  genre  humain,  quand  il  a 

vécu  hors  de  linfluence  de  la  révélation  primitive,  mosaïque, 

ou  chrétienne.  —  «  Comme  il  a  été  dit  plus  haut  (q.  92, 

art.  I,  2),  lappelle  saint  Thomas,  il  appartient  à  la  supersti- 

tion, d'excéder  ou  de  dépasser  le  mode  voulu  du  culte  divin  : 
chose  qui  se  fait  surtout,  lorsque  le  culte  divin  est  rendu  à 

qui  il  ne  doit  pas  être  rendu.  Or,  il  ne  doit  être  rendu  qu'au 
seul  Dieu  souverain  incréé,  comme  il  a  été  vu  plus  haut  (q.  81, 

art.  1  ;  q.  85,  art.  •>),  quand  il  s'est  agi  de  la  religion.  Il  s'ensuit 

(juà  quelque  créature  que  le  culte  divin  soit  rendu,  c'est  chose 
superstitieuse. 

«  Et,  précisément,  ce  culte  divin,  de  même  qu'il  était  rendu 
par  des  créatures  sensibles,  usant  de  certains  signes  sensibles, 

tels  que  les  sacrifices,  les  jeux  et  autres  choses  de  ce  genre  ;  de 

même  aussi  il  était  rendu  à  la  créature  représentée  par  quelque 

forme  ou'iigure  sensible  (ju'on  appelle  idole.  Toutefois,  c'était 
de  manière  diverse,  que  le  culte  divin  était  lendu  aux  idoles. 

—  11  en  était,  en  effet,  qui  ])ar  un  art  criminel  construisaient 

certaines  images,  d'où  procédaient,  par  la  vertu  des  démons, 

certains  effets  déterminés  :  de  là  venait  qu'on  pensait  qu'il  y 
avait  quelque  chose  de  divin  dans  ces  images  elles-mêmes,  et 

que,  par  suite,  le  culte  divin  leur  était  dû.  Cette  opinion  fut 

celle  d'Hermès  Trismégisle  De  la  nalure  des  dieux,  à  Asclé- 
Itiade  ;  comme  le  dit  saint  Augustin,  au  livre  VllI  de  la  Cilé  de 

Dieu  (ch.  xxni).  —  D'autres  ne  rendaient  point  le  culte  de  la 
divinité  aux  images  elles-mêmes;  mais  aux  créatures,  dont 

(Iles  étaient  les  images  ».  Ce  mode  était,  en  soi,  moin.s  gros- 

sier, bien  (ju'il  reposât  sur  l'erreur  essentielle  qui  appliquait  à 
la  créature  les  prérogatives  de  la  Divinité,  comme  saint  Thomas 

va  nous  l'expliquer  tout  à  l'heure.  Avant  de  nous  donner  cette 
explication,  il  fait  remarquer  que  «  les  deux  modes  didolà- 

trie  »,  dont  nous  venons  de  parler,  «<  sont  touchés  par  l'Apôtre, 
dans  son  Épître  aux  Romains,  ch.  i.  Il  dit,  en  effet,  au  sujet  du 

premier  (v.  -l'S)  :  Ils  changèirnt  la  gloire  du  Dieu  inrorruplihle  en 
la  similitude  de  Cimage  de  l'homme  eoi-rufUilde  el  des  oiseaux,  el 

Ml.  —  La  Religion.  ai 
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(les  quadrupèdes  ei  des  serpents.  Et,  au  sujet  du  second,  il  ajoute 

(v.  20)  :  Us  honorèrent  et  servirent  la  créature  plutôt  que  le  Créa- 
teur ». 

Après  avoir  marqué  ces  deux  modes  de  lidolàtrie,  saint  Tlio- 
mas  nous  explique,  au  sujet  de  ceux  qui  pratiquèrent  le  second, 

que  «  parmi  eux,  il  y  eut  une  triple  opinion.  —  Les  uns 
croyaient  que  certains  hommes  à  qui  ils  rendaient  un  culte 

dans  leurs  images  avaient  été  des  dieux,  tels  que  Jupiter,  Mer- 

cure, et  les  autres  de  cette  sorte.  —  D'autres  croyaient  que  le 
monde  tout  entier  constituait  un  seul  Dieu,  non  en  raison  de 

la  substance  corporelle,  mais  en  raison  de  l'âme  o  du  monde 

«  qu'ils  croyaient  être  Dieu,  disant  que  Dieu  n'était  rien  autre 
que  Vâme  gouvernant  le  monde  par  le  mouvement  et  la  raison 

(cf.  S.  Augustin,  de  la  Cité  de  Dieu,  liv.  I\ ,  ch.  xxxi)  ;  de 

même  que  l'homme  est  dit  sage  en  raison  de  l'âme  et  non  en 
raison  du  corps.  Aussi  bien  pensaient-ils  que  le  culte  de  la 
divinité  devait  se  rendre  au  monde  dans  sa  totalité,  et  à  toutes 

ses  parties  :  le  ciel,  l'air,  l'eau,  et  toutes  choses  de  ce  genre. 

C'est  à  cela  qu'ils  rapportaient  les  noms  et  les  images  de  leurs 
dieux  ;  comme  le  disait  Yarron  ;  et  comme  le  raconte  saint  Au- 

gustin, au  livre  VII  de  la  Cité  de  Dieu  (ch.  v  et  suiv.).  — 

D'autres,  enfin,  savoir  les  Platoniciens,  dirent  qu'il  était  un 
seul  Dieu  souverain ,  cause  de  toutes  choses  ;  au-dessous 

duquel  ils  plaçaient  certaines  substances  spirituelles  créées 

par  le  Dieu  souverain,  qu'ils  appelaient  dieux,  en  raison  de 
la  participation  de  la  divinité,  et  que  nous  appelons  anges  ; 

au-dessous  d'eux  ils  mettaient  les  âmes  des  corps  célestes  ; 

puis,  au-dessous  encore,  les  démons,  qu'ils  disaient  être  certains 
animaux  »  ou  êtres  vivants  qui  animaient  des  corps  «  aériens  ; 

et  au-dessous  de  ceux-là,  enfin  ils  mettaient  les  âmes  des  hom- 

mes qu'ils  croyaient  être  admis  par  le  mérite  de  la  vertu  à  la 
société  des  dieux  et  des  démons.  Et  à  tous  ces  êtres  ils  ren- 

daient le  culte  de  la  divinité,  comme  saint  Augustin  le  raconte, 

au  livre  XVIII  de  la  Cité  de  Dieu  »  (ch.  xvi  ;  liv.  VIII,  ch.  xni, 

XIV,  xvi). 

Saint  Thomas  ajoute,  en  finissant,  que  a  ces  deux  dernières 

opinions  »   dont  nous  avons  parlé  et  qui  appartenaient,  avec 
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celle  qui  précédait,  au  second  mode  de  lidolàtrie,  ̂   étaient 

rapportées  à  ce  qu'on  appelait  la  théologie  physique  »  ou  natu- 

relle ou  de  la  nature  :  «  c'était  celle  que  les  philosophes  con- 
sidéraient dans  le  monde  et  enseignaient  dans  les  écoles  )>  : 

celle-là  constituait  une  certaine  doctrine.  —  «  L'autre,  celle 
du  culte  des  hommes  »,  ou  la  première  des  trois  appartenant 

au  second  mode  d'idolâtrie,  «  était  rapportée  à  ce  qu'on  appe- 
lait la  théologie  fabuleuse  »  ou  de  la  fable:  «  elle  était  repré- 

sentée dans  les  théâtres,  selon  les  fictions  des  poètes.  —  Enfin, 

l'autre  opinion  »,  ou  la  première  de  toutes  celles  dont  nous 

avons  parlé,  qui  constituait  le  premier  mode  de  l'idolâtrie, 
w  celle  des  images  »,  ou  des  idoles  proprement  dites,  «  était 

rapportée  à  ce  quon  appelait  la  théologie  civile  »  ou  politi- 

que :  ti  c'était  celle  qui  se  célébrait  par  les  pontifes  dans  les 
temples  >.  Elle  constituait  proprement  le  culte  public  idolù- 
frique. 

(I  Toutes  ces  diverses  formes,  conclut  le  saint  Docteur,  appar- 

tenaient à  la  superstition  de  l'idolâtrie.  Aussi  bien  saint  Au- 
gustin dit,  au  livre  II  de  la  Doctrine  chrétienne  (ch.  x\)  :  Est 

superstitieux  tout  ce  gui  a  été  institué  piw  les  hommes  se  rappor- 

tant à  la  fabrication  ou  au  culte  îles  idoles  ou  au  fait  d'honorer 
comme  Dieu  la  créature  ou  une  partie  guelcongue  de  la  créature.  » 

On  aura  remarqué  l'ampleur,  la  netteté  et  la  précision  de 
cet  exposé  du  culte  idolàtrique.  Il  eût  été  difficile  de  projeter 

en  moins  de  mots  une  plus  vive  lumière  sur  toutes  ces  ténè- 

bres de  l'idolâtrie  et  d'en  mieux  montrer  les  difl'érents  aspects. 

Vad  primum  formule  une  distinction  qu'il  faut  soigneuse- 

ment retenir  entre  lidolàtrie  et  l'hérésie.  «  De  même  que  la 

N  religion  n'est  pas  la  foi,  mais  une  protestation  de  la  foi  par 
certains  signes  extérieurs  »  qui  constituent  le  culte  ou  le  ser- 

vice de  Dieu  ;  «  de  même  la  superstition  est  une  certaine  pro- 

testation de  l'intidélité  par  le  culte  extérieur.  C'est  cette  pro- 

testation que  désigne  le  nom  d'idolâtrie.  L'hérésie,  elle,  ne 
désigne  point  cela,  mais  seulement  la  fausse  opinion  »  de 

l'esprit  à  l'endroit  des  choses  de  la  foi.  «  Et  voilà  pourquoi 

l'hérésie  est  une  espèce  de  l'infidélité  ;  tandis  que  lidolàtrie 
est  une  espèce  de  la  superstition  ». 
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L'«c/  secundum  explique  que  «  le  nom  de  latrie  peut  se  pren- 

dre dans  un  double  sens.  —  D'une  première  manière,  il  peut 
signifier  un  acte  humain  se  rapportant  au  culte  de  Dieu.  En  ce 

sens,  la  signification  du  mot  latrie  ne  varie' pas,  quel  que  soit 
celui  à  qui  on  rend  le  culte  que  ce  mot  désigne  ;  car  ce  à  quoi 

on  rend  ce  culte  ne  tombe  pas  dans  la  déf'nilion  du  mot.  Et, 

de  ce  chef,  le  culte  de  latrie  se  dit  d'une  façon  unique,  qu'il 

s'agisse  de  la  vraie  religion,  ou  qu'il  s'agisse  de  l'idolâtrie; 

comme  le  paiement  du  tribut  se  dit  dans  un  même  sens,  qu'il 

s'effectue  au  vrai  roi,  ou  qu'il  s'efl'ectue  à  un  roi  supposé.  — 
D'une  autre  manière,  le  mot  latrie  se  prend  comme  synonyme 

du  mot  religion.  Dans  ce  cas,  parce  qu'il  s'agit  d'une  vertu,  il 
entre  dans  sa  notion  que  le  culte  divin  soit  rendu  à  Celui  à  qui 

il  doit  être  rendu.  Pour  autant,  la  latrie  se  dira  alors  d'une 
façon  équivoque  »,  ou  en  un  sens  tout  différent,  «  de  la  latrie 

qu'est  la  vraie  religion  et  de  l'idolâtrie  :  comme  la  prudence 

se  dit  d'une  façon  équivoque  de  la  prudence  qui  est  la  vertu 
portant  ce  nom  et  de  la  prudence  de  la  chair  ». 

L'oc/  tertium  répond  que  ((  l'Apôtre  disait  que  l'idole  n'est 

rien  dans  le  inonde,  parce  que  ces  images  qu'on  appelait  idoles 

n'étaient  point  animées,  ni  n'avaient  aucune  vertu  divine, 
comme  le  disait  Hermès,  comme  si  elles  eussent  été  un  com- 

posé d'esprit  et  de  corps  ».  Retenons  ces  derniers  mots,  qui 
jettent  un  jour  nouveau  et  très  vif  sur  le  côté  le  plus  grossier 

de  l'idolâtrie,  si  souvent  marqué  dans  l'Ecriture  Sainte,  notam- 
ment dans  les  prophètes,  et  qui  nous  semblerait  parfois  avoir 

à  peine  été  possible.  Il  n'est  pas  douteux  que  ce  mode  d'ido- 
lâtrie fut  le  plus  répandu  en  pratique  et  parmi  le  peuple  dans 

le  monde  païen.  Et  la  raison  de  sa  possibilité  en  même  temps 

que  de  sa  vogue  fut  celle-là,  que  les  prestiges  diaboliques  ou 

les  supercheries  des  prêtres  pa'iens  avaient  créé  dans  l'esprit 
des  hommes  la  persuasion  que  ces  idoles  étaient,  sinon  des 

êtres  vivants,  au  sens  animal  de  ce  mot,  puisqu'en  vérité  elles 

n'étaient  point  de  même  nature  que  les  vivants  qu'on  avait 
autour  de  soi,  du  moins  un  certain  composé  mystérieux  d'es- 

prit et  de  corps.  C'est  contre  cette  erreur  foncière  que  s'élevait 
saint  Paul,  comme  l'avaient  fait  les  anciens  prophètes.  —  a  De 
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même,  il  faut  entendre  »  laulre  parole  de  l'Apôtre,  «  que  ce 

([al  est  immolé  aux  idoles  n'est  pas  quelque  chose,  en  ce  sens  que 

par  cette  immolation,  les  chairs  immolées  n'avaient  ni  sanc- 
tification aucune,  comme  le  pensaient  les  païens,  ni  aucune 

impureté,  comme  le  croyaient  les  Juifs  ». 

h\id  quartum  dit  que  «  la  coutume  générale  qui  faisait  que 

les  païens  honoraient  toutes  les  créatures  sous  le  symbole  de 

certaines  images,  amena  à  donner  le  nom  d'idolâtrie  à  tout 

culte  de  la  créature,  même  s'il  se  faisait  sous  le  symbolisme 
des  images  d. 'O' 

L'idolâtrie  est  vraiment  une  espèce  de  la  superstition  :  parce 

qu'elle  est  une  fausse  latrie,  rendant  le  culte  divin  ou  l'honneur 

divin  à  qui  ce  culte  ou  cet  honneur  n'est  point  dû  ;  puis- 

quaussi  bien  elle  rend  ce  culte  ou  cet  honneur,  qui  n'est  dû 

qu'au  seul  vrai  Dieu  souverain,  à  toute  sorte  d'êtres  en  dehors 
de  Lui  :  soit  à  des  idoles  ou  des  images  sensibles,  tenues  pour 

des  divinités  ;  soit  à  certains  hoinmes  proclamés  dieux  par  la 

fiction  des  poètes  ;  soit  au  monde  dans  sa  totalité  ou  dans  ses 

parties  ;  ou  encore,  même  en  n'admettant  qu'un  seul  Dieu  vé- 
ritable, cause  de  toutes  choses,  à  des  êtres  subordonnés,  mais 

supérieurs  aux  hommes,  tels  que  les  substances  spirituelles, 

ou  les  âmes  des  corps  célestes  supposés  animés,  ou  les  démons, 

qui  régneraient  dans  les  airs,  ou  les  âmes  des  héros  admises  à 

vivre  parmi  ces  êtres  supérieurs.  —  Cette  idolâtrie,  doit-elle 

être  tenue  pour  un  péché  ;  ou  y  aurait-il  quelque  raison  de 

nature  à  la  justifier,  au  moins  sous  telle  ou  telle  de  ses  formes.^ 

C'est  ce  qu'il  nous  faut  maintenant  considérer;  et  tel  est  l'ob- 

jet de  l'article  qui  suit. 

Article  II. 

Si  l'idolâtrie  est  un  péché  ? 

Trois  objections  veulent  prouver  (jue  «  l'idolâtrie  n'est  pas 

un  péché  ».  —  La  première  déclare  que  «  rien  n'est  péché,  de 
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ce  que  la  vraie  foi  utilise  pour  le  culte  de  Dieu.  Or,  la  vraie 

foi  use  de  certaines  images  dans  le  culte  de  Dieu  ;  car,  même 

dans  le  tabernacle  »  de  l'ancienne  loi,  «  étaient  les  images  des 
chérubins,  comme  on  le  lit  dans  V Exode,  ch.  xxv  (v.  28  et 

suiv.)  ;  et  dans  les  églises  sont  placées  certaines  images  que 

les  fidèles  adorent.  Donc  l'idolâtrie,  selon  laquelle  certaines 

idoles  ou  images  sont  adorées,  n'est  pas  un  péché  ».  —  La  se- 

conde objection  dit  qu'  «  à  tout  supérieur  doit  être  rendu 

l'hommage  ou  le  respect  et  la  révérence.  Or,  les  anges  et  les 
âmes  des  saints  sont  au-dessus  de  nous.  Donc,  si  on  leur  rend 

hommage  et  révérence  par  quelque  culte  ou  de  sacrifices  ou 

d'autres  choses  de  ce  genre,  ce  n'est  pas  un  péché  ».  —  La 
troisième  objection  fait  remarquer  que  «  le  Dieu  souverain 

doit  être  honoré  par  le  culte  intérieur  du  cœur  :  selon  cette 

parole  que  nous  lisons  en  saint  Jean,  ch.  iv  (v.  2/I)  :  Il  faut 

adorer  Dieu  en  esprit  et  en  vérité;  et  saint  Augustin  dit,  dans 

VEnchiridion  (ch.  ni),  que  Dieu  est  honoré  par  la  foi,  l'espé- 

rance et  la  charité.  Or,  il  peut  arriver  que  quelqu'un  rende 

extérieurement  un  culte  aux  idoles  et  qu'intérieurement  il 

n'abandonne  cependant  pas  la  vraie  foi.  Donc  il  semble  qu'on 
peut,  sans  préjudice  du  culte  divin,  rendre  un  culte  extérieur 
aux  idoles  ». 

L'argument  sed  contra  oppose  ({u"  u  il  est  dit  dans  Y  Exode, 
ch.  XX  (v.  5)  :  Tu  n  adoreras  point  ces  choses,  savoir  extérieu- 

rement, ni  ne  leur  rendras  un  culte,  intérieurement,  comme  la 

glose  l'expose  ;  et  il  est  question,  là,  des  sculptures  et  des  ima- 

ges. Donc  c'est  un  péché  de  rendre  aux  idoles  un  culte  soit 
extérieur  soit  intérieur  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  nous  avertit  que  «  sur 

le  point  qui  nous  occupe,  d'aucuns  ont  erré  d'une  double 

manière.  —  Quelques-uns  ont  pensé  qu'olTrir  les  sacrifices  et 
les  autres  choses  qui  ont  trait  au  culte  de  latrie,  non  seulement 

au  Dieu  souverain,  mais  aussi  aux  autres  »  êtres  supérieurs 

«  dont  il  a  été  parlé  (art.  préc),  est  chose  due  et  bonne  en  soi, 

parce  qu'ils  estimaient  que  l'honneur  divin  devait  être  rendu 
à  toute  créature  supérieure,  comme  étant  plus  près  de  Dieu.  — 

Mais,  déclare   saint  Thomas,  c'est  là  chose  dite   sans   raison. 
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Car,  bien  que  nous  devions  honorer  tous  ceux  qui  sont  supé- 

rieurs, ce  n'est  pourtant  pas  le  même  honneur  qui  est  dû  à 
tous  ;  mais  quelque  chose  de  spécial  est  dû  au  Dieu  souverain 

qui  à  un  litre  unique  les  dépasse  tous  ;  et  c'est  là  le  culte  de 

latrie.  —  Ni  on  ne  peut  dire,  comme  quelques-uns  l'ont  cru, 
que  ces  sacrifices  visibles  conviennent  aux  autres  dieux,  tandis 

qu'au  Dieu  souverain,  comme  meilleur,  conviennent  des  sacrifices 

meilleurs,  qui  sont  les  devoirs  d'une  âme  pure  ;  car,  selon  que 
le  dit  saint  Augustin,  au  livre  X  de  la  Cité  de  Dieu  (ch.  xi\), 

les  sacrifices  extérieurs  sont  les  signes  des  sacrifices  intérieurs, 

comme  les  paroles  qui  résonnent  au  dehors  sont  les  signes  des 

choses  »  ou  des  pensées  qui  sont  dans  l'esprit.  «  Et  c'est 
pourquoi,  de  même  que  quand  nous  prions  ou  que  nous  louons, 

nous  dirigeons  les  paroles  qui  sont  des  signes,  à  Celui  à  qui  nous 

offrons  les  choses  même  que  nous  avons  dans  le  cœur  et  que  ces 

paroles  expriment  .  de  même,  quand  nous  sacrifions,  nous  sau- 
rons que  le  sacrifice  visible  ne  doit  pas  être  offert  à  queltpie 

autre  qu'à  Celui  dont  nous  devons  être  nous-mêmes ,  dans  nos 

cœurs,  le  sacrifice  invisible  ».  —  L'erreur  signalée  ici  par 
saint  Augustin  et  saint  Thomas  fut  celle  des  Platoniciens, 

notamment  de  Porphyre.  Bossuct,  dans  son  Discours  sur  Chis- 

loire  universelle,  11'  partie,  ch.  xxvi,  a  lui-même  très  nettement 
précisé  cette  erreur:  «  Sur  la  fin  des  persécutions,  dit-il.  Por- 

phyre, pressé  par  les  chrétiens,  fut  contraint  âv  dire  que  le 

sacrifice  n'était  pas  le  culte  suprême  ;  et  voyez  jusqu'où  il 

poussa  l'extravagance.  Ce  Dieu  très  haut,  disait-il,  ne  recevait 
point  de  sacrifice  :  tout  ce  qui  est  matériel  est  impur  pour  lui, 

et  ne  peut  lui  être  offert.  La  parole  même  ne  doit  pas  être 

employée  à  son  culte,  parce  (jue  la  voix  est  une  chose  corpo- 

relle :  il  faut  l'adorer  en  silence  et  par  de  simples  pensées  ;  tout 

autre  culte  est  indigne  d'une  Majesté  si  haute.  —  Ainsi,  pour- 

suit Bossuet,  Dieu  était  trop  grand  pour  être  loué.  C'était  un 

crime  d'exprimer  comme  nous  pouvons  ce  que  nous  pensons 

de  sa  grandeur.  Le  sacrifice,  quoicju'il  ne  soit  qu'une  manière 
de  déclarer  notre  dépendance  profonde  et  une  reconnaissance 

de  sa  souveraineté,  n'était  pas  pour  Lui.  Porphyre  le  disait 

ainsi  expressément;  et  cela,  qu'était-ce  autre  chose  qu'abolir 
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la  religion,  il  laisser  tout  à  l'ail  sans  culte  Celui  qu'on  lecon- 
naissail  pour  le  Dieu  des  dieux  ». 

C'était  la  prcniièie  erreur,  sigtialée  par  saint  Thomas.  Mais 

il  nous  a  dit  qu'il  en  fut  une  seconde.  —  u  D'autres  pensèrent 
que  le  culte  extérieur  de  latrie  ne  devait  pas  être  lendu  aux 

idoles  comme  chose  bonne  en  soi  ou  utile  et  opportune,  mais 

parce  que  conforme  à  la  coutume  du  vulgaire.  C'est  ainsi  que 
saint  Augustin,  au  livre  VI  de  la  Cifr  de  Dieu  (ch.  \),  introduit 

Sénèque  disant  ces  mots  :  \ous  adorerons  en  telle  sorle  que  nous 

nous  souviendrons  que  ce  culte  se  rapporte  plutôt  à  l'usage  qu'à  la 
chose.  Et,  au  livre  de  la  \  raie  religion  (ch.  v),  saint  Augustin 

dit  qu  il  n'y  a  pas  à  chercher  la  religion  chez  les  philosophes,  qui 
recevaient  avec  le  peuple  les  mêmes  choses  saintes,   et  faisaient 
entendre  dans  leurs  écoles  des  sentences  diverses  et  contraires  sur 

la  nature  de  leurs  dieux  et  sur  le  souverain  bien  ».  —  Saint  Tho- 

mas ajoute  que  ((  celte  erreur  a  été  suivie  par  certains  héréti- 
ques {les  Helcéasites,  cf.  Eusèbe,  Histoire  ecclésiastique,  liv.  VI, 

ch.   xxxviii),    qui   disaient   que  ce   n'était  point   chose   perni- 

cieuse, si  quelqu'un  pris  durant  la  persécution,  rendait  aux 

idoles  un  culte  extérieur,  pourvu  cependant  qu'il  gardât  la  foi 
dans  le  cœur.   —  Mais  ceci,  reprend  saint  Thomas,  apparaît 
manifestement  faux.   Car  le  culte  extérieur  étant  le  signe  du 

culte  intérieur,  de  même  que  c'est  un  mensonge  pernicieux, 

si  quelqu'un,  par  ses  paroles,  affirme  le  contraire  de  ce  qu'il 

tient  dans  le  cœur  par  la  vraie  foi  ;  de  même  aussi  c'est  une 

fausseté  pernicieuse  si   quelqu'un   rend  un  culte  extérieur  à 

quelqu'un   contrairement  à  ce  qu'il   pense   dans   son    esprit. 
Aussi  bien,  saint  Augustin  dit  contre  Sénèque,  au  livre  VI  de 

la  Cité  de  Dieu,  que  le  culte  qu'il  rendait  aux  idoles  était  d'au- 

tant plus  condamnable  que  ce  qu'il  faisait  ainsi  en  mentant,  il 

l'accomplissait  de  telle  sorte  qu'il  voulait  être  cru  l'accomplir  véri- 

tablement en  conformité  avec  le  peuple  }k   —  C'est  à  ce  point 
précis  de  la  question  actuelle,  que  se  rapportait  la  fameuse 

controverse  des  rites  chinois  qui  fut  si  agitée  entre  les  mission- 

naires catholiques  des  divers  ordres  aux  dix-septième  et  dix- 

huitième  siècles,  sous  le  nom  de  controverse  de  l'accommodation. 

El  l'on  sait  comment  l'Église  se  prononça  en  faveur  des  Fran- 



QUESTION    XCIV.         DE   l'iDOLATRIE.  829 

ciscains  el  des  Dominicains,  qui  voulaient,  à  si  juste  litre, 

maintenir  absolument  inviolable  le  grand  point  de  doctrine 

(jue  vient  de  toucher  ici  saint  Thomas. 

Lad  priinum  répond  que  d  ni  dans  le  tabernacle  ou  le  temple 

de  l'ancienne  loi,  ni  même  maintenant  dans  les  églises,  les 
images  ne  sont  instituées  pour  quon  leur  rende  le  culte  de 

latrie;  mais  en  vue  dune  certaine  signilication,  afin  que  par 

ces  sortes  d'images  soit  imprimée  et  ad'ermie  dans  les  esprits 

des  hommes  la  foi  en  l'excellence  des  anges  et  des  saints.  — 

U  en  va  autrement  pour  l'image  du  Christ,  à  qui,  en  raison  de 
la  divinité,  est  dû  le  culte  de  latrie,  comme  il  sera  dit  dans  la 

Troisième  Partie  )  ((|.  20,  art.  3). 

Saint  Thomas  ajoute  que  <>  par  ce  fiui  a  été  dit.  A/  seconde 

et  la  troisième  objection  se  trouvent  résolues  ». 

L'idolâtrie  est  un  péché;  car  elle  lait  injure  à  Dieu,  rendant 

à  d'autres  qu'à  Lui  le  culte  qui  doit  de  toute  nécessité  et  en 
toute  vérité  être  réservé  pour  Lui  seul.  —  Ce  péché  est-il  dune 

gravité  spéciale  :  pouvons-nous,  devons-nous  dire  même  qu  il 

est,  aiï  sens  absolu,  le  plus  grave  de  tous  les  péchés?  C'est  ce 

qu'il  nous  faut  maintenant  considérer;  et  tel  est  l'objet  tic 

l'article  qui  suit. 

AnxicLE  III. 

Si  l'idolâtrie  est  le  plus  grave  des  péchés? 

Nous  avons  ici  cinq  objections.  Elles  veulent  prouver  que 

«  ridolàlrie  n'est  pas  le  plus  grave  des  péchés  ».  —  La  pre- 

mière dit  que  «  le  pire  s'oppose  an  meilleur,  comme  il  est  mar- 
qué au  livre  VIII  de  VEthupie  (ch.  x,  n.  2  ;  de  S.  Th.,  lev-  10). 

Or,  le  culte  intérieur  (pii  consiste  dans  la  foi,  l'espérance,  la 

charité,  est  meilleur  (jue  le  culte  extérieur.  Donc  l'infidélité,  le 

désespoir  el  la  haine  de  Dieu,  qui  s'opposent  au  culte  intérieur, 

sont  des  péchés  plus  graves  que  l'idolâtrie  (|ui  s'oppose  au. 
culte  extérieur  ».  Cet^e  objection  est   la  plus  forte  qui  puisse 



33o SOMME    THEOLOGIQUE. 

être  faite  contre  la  conclusion  que  nous  aurons  à  établir.  Mous 

voyons  que  saint  Thomas  ne  l'a  point  ignorée  ou  passée  sous 
silence.  La  réponse,  très  nette,  sera  donnée  par  le  saint  Doc- 

teur. —  «  La  seconde  objection  déclare  qu'  «  un  péché  est 

d'autant  plus  grave  qu'il  est  davantage  contre  Dieu.  Or,  il 

semble  que  quelqu'un  agit  plus  directement  contre  Dieu,  quand 

il  blasphème  ou  qu'il  combat  la  foi,  que  s'il  rend  le  culte  de 

Dieu  à  un  autre,  ce  qui  est  le  propre  de  l'idolâtrie.  Donc  le 

blasphème  ou  l'attaque  contre  la  foi  est  un  péché  plus  grave 

que  l'idolâtrie  ».  —  La  troisième  objection  fait  observer  que 
«  les  maux  qui  sont  moindres  nous  apparaissent  punis  par  des 

maux  qui  sont  plus  grands.  Or,  le  péché  d'idolâtrie  a  été  puni 
par  le  péché  contre  nature;  comme  il  est  dit  aux  Romains, 

ch.  I  (v.  23  et  suiv.).  Donc  le  péché  contre  nature  est  plus 

grave  que  le  péché  d'idolâtrie  ».  —  La  quatrième  objection  est 
un  texte  de  «  saint  Augustin  »,  qui  «  dit  au  livre  XX  contre 

Fausle  (ch.  v)  :  Nous,  Manichéens ,  nous  ne  disons  ni  que  vous 

êtes  des  païens,  ni  que  vous  êtes  un  schisme  des  païens  ;  mais  que  vous 

avez  avec  eux  une  certaine  ressemblance  :  parce  que  vous  honore: 

plusieurs  dieux.  Toutefois,  nous  disons  que  vous  êtes  bien  pitres  que 

les  païens.  Car  eux  honorent  des  êtres  qui  sont,  mais  qui  ne  doi- 
vent pas  être  honorés  comme  dieux.  Et  vous,  vous  honorez  des 

êtres  qui  ne  sont  absolument  rien.  Donc  le  vice  de  la  perversité 

hérétique  est  pire  que  le  vice  de  l'idolâtrie  ».  —  La  cinquième 
objection  en  appelle  à  d  la  glose  de  saint  Jérôme  »,  ou  plutôt 

de  Pierre  Lombard,  qui,  a  sur  ce  texte  de  l'Épître  aux  Gâtâtes, 
ch.  IV  (v.  9)  :  Comment  retournez-vous  aux  éléments  infirmes  et 

pauvres?  dit  :  L'observance  de  la  loi,  à  laquelle  ils  étaient  alors 
adonnés,  était  un  péché  presque  égal  au  culte  des  idoles  quils 

avaient  pratiqué  avant  leur  conversion.  Donc  le  péché  d'idolâtrie 

n'est  pas  le  plus  grave  des  péchés  ». 

L'argument  sed  contra  cite  encore  un  mot  de  u  la  glose  », 

qui,  ((  dans  le  Lévitique,  ch.  xv,  sur  ce  qui  est  dit  de  l'impureté 

de  la  femme  souffrant  d'un  flux  de  sang,  ajoute  :  Tout  péché 

est  une  impureté  de  l'âme  ;  mais  l'idolâtrie,  l'est  par-dessus  tout  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  répond  que  u  la  gravité 

d'un    péché    peut    se    considérer   d'une    double    manière.    — 
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D'abord,  du  côté  du  péché  lui-même.  Et,  de  la  sorte,  le  péché 

d'idolâtrie  est  le  plus  grave.  De  même,  eu  effet,  que  dans  les 
républiques  de  la  terre,  le  crime  le  plus  grave  paraît  être  que 

quelqu'un  rende  les  honneurs  royaux  à  quelque  autre  qu'au 

vrai  roi,  parce  qu'autant  qu'il  est  en  lui,  il  renverse  tout  l'ordre 
de  la  république;  de  même,  parmi  les  péchés  qui  se  com- 

mettent contre  Dieu,  lesquels  cependant  sont  les  plus  grands, 

le  plus  grave  paraît  être  que  quelqu'un  rende  l'honneur  divin 

à  la  créature  :  parce  qu'autant  qu'il  est  en  lui.  il  fait  un  autre 

Dieu  dans  le  monde,  diminuant  le  principal  divin.  —  D'une 
autre  manière,  on  peut  considérer  la  gravité  du  péché,  du 

côté  de  celui  pèche  :  auquel  sens  est  dit  pécher  plus  gravement 

celui  qui  pèche  sciemment,  que  celui  qui  pèche  avec  ignorance. 

A  ce  titre,  rien  n'empêche  que  les  hérétiques,  qui  corrompent 

sciemment  la  foi  qu'ils  avaient  reçue,  pèchent  plus  gravement 
que  les  idolâtres  (pii  pèchent  avec  ignorance.  Et,  pareillement 

aussi,  certains  autres  péchés  peuvent  être  plus  grands,  en 

raison  d'un  plus  grand  mépris  de  la  part  de  celui  qui  pèche  ». 

L'r/f/ pr/m«m  fait  observer  que  «  l'idolàtrio  présuppose  l'infi- 
délité intérieure  et  ajoute  extérieurement  le  (nilte  indu.  Que  si 

l'idolâtrie  est  seulement  extérieure,  sans  infidélité  intérieure, 
elle  ajoute  le  crime  de  fausseté,  comme  il  a  été  dit  précédem- 

ment ».  —  Et  voilà  donc  comment  doit  se  résoudre  l'objection 

première,  dont  nous  avons  dit  qu'elle  serait,  au  premier  abord, 
la  plus  embarrassante.  La  réponse  que  nous  venons  de  lire, 

comme  aussi  la  déclaration  expresse  du  corps  de  l'article,  ne 
laisse  aucun  doute  sur  la  pensée  de  saint  Thomas.  Il  est  certain 

que,  pour  lui,  de  tous  les  péchés,  au  sens  le  plus  absolu  du 

mot,  à  comparer  les  péchés  entre  eux  en  raison  de  leurs 

objets,  le  plus  grave  est  celui  de  l'idolùtrie,  plus  grave  même 
que  les  autres  péchés  qui  sont  contre  Dieu,  sans  en  excepter  les 

péchés  qui  s'opposent  directement  aux  trois  vertus  théologa- 

les. El  la  raison  en  est  1res  simple  :  c'est  que  l'idolâtrie  com- 
prend ces  péchés  et  y  ajoute  quelque  chose  ;  savoir  :  la  protesta- 

tion extérieure  que  constitue  le  culte  idolàtrique.  Car,  de  lui- 

même,  et  quelle  que  soit  l'inlcntion  intérieure  de  celui  fjui 
agit,  comme  vient  de  nous  le  rappeler  saint  Thomas,  le  culte 
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idolàlrique  est  une  iiéfjalion  et  une  destruction  de  l'Ltre  divin 
en  ce  qui  le  distingue  proprement  Lui-même,  qui  est  précisé- 

ment d'être  unique  et  absolument  sans  rival  :  négation  et  des- 

truction, qui  ont  ce  caractère  particulier  de  gravité  qu'elles 

s'alTirment  extérieurement  sous  la  forme  la  plus  grave  et  la  plus 
solennelle,  qui  est  celle  de  la  religion. 

Vad  secLindam  confirme  cette  doctrine.  «  L'idolâtrie  ren- 

ferme un  grand  blasphème  :  en  tant  qu'elle  soustrait  à  Dieu 

l'unité  de  son  domaine  »  sur  toute  créature.  «  Et,  aussi,  l'ido- 

lâtrie combat  la  foi  par  l'acte  extérieur  ».  Donc,  de  ce  chef, 

elle  ne  le  cède  en  rien  aux  deux  cas  proposés  par  l'objection. 

L'ftof  lerlium  dit  que  «  parce  qu'il  est  de  la  raison  de  la  peine 

qu'elle  soit  contraire  à  la  volonté,  le  péché  par  lequel  un  autre 
péché  est  puni  doit  être  plus  manifeste,  afin  que  par  là 

l'homme  soit  rendu  plus  détestable  à  soi  et  aux  autres;  mais 

il  n'est  point  nécessaire  qu'il  soit  plus  grave  »,  comme  l'aflir- 

mait  à  tort  l'objection.  «  Et,  d'après  cela,  le  péché  contre  nature 

est  moindre  que  le  péché  d'idolâtrie.  Mais,  parce  qu'il  est  plus 
manifeste,  il  est  marqué  comme  une  peine  adaptée  par  rapport 

au  péché  d'idolâtrie  :  afin  que,  de  même  que  l'homme,  par 

l'idolâtrie,  renverse  l'ordre  de  l'honneur  divin,  ainsi  par  le 
péché  contre  nature,  il  subisse  le  renversement  honteux  de  sa 

propre  nature  »  ;  explication  lumineuse  et  d'une  profondeur 

(jui  nous  fait  atteindre  d'une  part  toute  la  gravité  du  péché 
d'idolâtrie,  et  de  l'autre  toute  l'humiliation  de  son  châtiment. 

Comme  le  premier  chapitre  de  l'Epître  aux  Romains,  d'une 

crudité,  au  premier  abord  si  âpre,  s'éclaire  et  s'harmonise  à  la 
lumière  de  cette  admirable  doctrine  ! 

L'ttd  quartuni  fait  une  exception  })our  l'hérésie  des  Mani- 
chéens, dans  lordie  de  la  gravité  des  péchés,  «  Cette  hérésie 

des  Manichéens,  même  en  ce  qui  est  du  genre  du  péché  »,  ou 

du  péché  considéré  en  lui-même  et  du  côté  de  son  objet,  «  était 
plus  grave  que  le  péché  des  autres  idolâtres  ».  Ces  hérétiques, 

en  effet,  «  dérogent  davantage  à  l'honneur  divin,  affirmant  deux 
dieux  contraires,  et  ajoutant  de  nombreuses  autres  fables  vaines 

au  sujet  de  Dieu.  Il  en  va  autrement  des  autres  hérétiques,  qui 

confessent  un  seul   Dieu  et  l'honorent  Lui  seul   ».   —   Cette 
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réponse  de  saint  Thomas  nous  explique  pourquoi,  soit 

saint  Augustin,  soit  lui-même,  ils  ont  toujours  combattu  cette 
hérésie  monstrueuse  du  Manichéisme  avec  une  énergie  toute 

spéciale;  et  pourquoi,  aussi,  notre  saint  Docteur,  assis  à  la 

table  de  saint  Louis,  roi  de  France,  s'échappa,  tout  dun  coup, 

ravi  de  l'argument  qu'il  venait  de  formuler  dans  son  esprit 

contre  ces  hérétiques  :  Cortrlasiun  est  contra  Manichœos  :  }'oilà 
qui  est  décisif  contre  les  Manichéens  (cf.  Guillaume  de  Tocco, 

BolUmdistes ,  vu  mars.  p.  Ô-2). 

Lad  quintuni  souligne  que  «  l'observance  de  la  loi,  au  temps 

de  la  grâce,  n'est  point  >  donnée  comme  «  tout  à  fait  égale  à 
l'idolâtrie,  selon  le  genre  du  péché,  mais  »  comme  i'  presque 

égale:  car  l'une  et  l'autre  sont  des  espèces  de  la  superstition  » 
mortelle  et  «  empestée  ». 

A  considérer  les  divers  péchés  en  eu.v-mèmes  et  selon  leur 
nature  ou  leur  objet,  le  plus  grand  de  tous  est  lidolàtrie;  car 

on  y  trouve  toute  la  malice  des  péchés  contre  la  foi,  l'espérance 

ou  la  charité,  qui  l'emportent  sur  tous  les  autres,  et.  de  plus,  la 
malice  de  l'acte  extérieur  consacrant  sous  forme  de  culte  l'hor- 

rible blasphème  et  lallreuv  attentat  qui  ne  va  à  rien  moins 

qu'à  ruiner  la  souveraineté  de  Dieu.  —  Mais  comment  un  tel 
crime  a-t-il  été  possible  parmi  les  hommes  :  quelle  en  aura  été 

la  cause  :  devons-nous  la  chercher  dans  l'homme  lui-même,  ou 

en  dehors  de  lui.  C'est  ce  qu'il  nous  faut  maintenant  considérer; 

et  tel  est  l'objet  de  l'article  qui  suit. 

Article  W  . 

Si  la  cause  de  l'idolâtrie  a  été  du  côté  de  l'homnie? 

Trois  objections  veulent  prouver  (|ue  «  la  cause  de  l'idolâtrie 

n'a  pas  été  du  côté  de  l'homme  >.  —  La  première  observe  que 
«  dans  rhomme,  il  n  y  a  que  la  nature,  ou  la  vertu,  ou  la 

faute.  Or,  la  cause  de  l'idolâtrie  n'a  pas  pu  être  du  côté  de  la 



334  SOMME    THÉOLOGIQUE. 

nature  de  Ihommc  ;  car  plutôt  la  raison  naturelle  de  l'hoinme 

dicte  qu'il  n'y  a  qu'un  seul  Dieu,  et  que  le  culte  divin  ne  doit 
pas  être  rendu  aux  morts,  ni  aux  choses  inanimées.  Pareille- 

ment, l'idolâtrie  n'a  point  sa  cause,  dans  l'homme,  du  côté  de 
la  vertu  ;  car  V arbre  bon  ne  peut  pas  faire  de  mauvais  fruits, 

comme  il  est  dit  en  saint  Matthieu,  ch.  vni  (v.  18).  Ni,  non 

plus,  du  côté  de  la  faute  ;  parce  que,  selon  cjuil  est  dit  au  livre 

de  la  Sagesse,  ch.  xiv  (v.  27)  :  Le  ciille  des  idoles  infâmes  est  de 

tout  mal  la  cause,  le  commencement  et  la  fin.  Donc  l'idolâtrie  n'a 

point  sa  cause  du  côté  de  l'homme  ».  —  La  seconde  objection 

dit  que  «  les  choses  qui  ont  leur  cause  du  coté  de  l'homme, 

se  trouvent  dans  les  hommes  en  tout  temps.  Or,  lidolàtrie  n'a 

pas  toujours  été;  mais  nous  lisons  qu'elle  a  été  inventée,  au 
second  âge  du  monde  (cf.  Pierre  Gomestor,  ou  le  Mangeur, 

Histoire  scolastique,  Genèse,  ch.  xxxvii,  xl)  ;  ou  par  Nemrod, 

qui,  dit-on,  forçait  les  hommes  à  adorer  le  feu  ;  ou  par  Ninus, 

qui  fit  adorer  l'image  de  son  père  Bel.  Chez  les  Grecs,  au 
témoignage  de  saint  Isidore  {Étymologies,  liv.  VIII,  ch.  xi),  Pro- 
méthée  fut  le  premier  qui  fabriqua  des  statues  dliommes  avec  du 

limon  ;  et  les  Juifs  disent  que  le  premier  qui  fabriqua  ainsi  des  sta- 

tues avec  du  limon,  fat  Ismaè'l.  De  même,  l'idolâtrie  cessa  en 

grande  partie  dans  le  sixième  âge  y,  c'est-à-dire  à  partir  du 

règne  du  Christ  et  de  l'Évangile.  «  Donc  l'idolâtrie  n'a  pas  eu 
sa  cause  du  côté  de  l'homme  ».  —  La  troisième  objection 
apporte  un  texte  de  «  saint  Augustin  »,  qui  «  dit,  au  livre  XXI 

de  la  Cité  de  Dieu  (ch.  vi)  :  Ni  on  n'a  pu  d'abord,  si  ce  n'est  parce 

qu'eux-mêmes ,  savoir  les  démons,  l'ont  enseigné,  connaître  ce  que 

chacun  d'eux  aime,  ce  qu'il  déteste,  par  quel  nom  on  l'attire,  par 
quel  autre  on  le  force  ;  ce  qui  a  constitué  iart  même  de  la  magie  et 

des  magiciens.  Or,  il  semble  que  la  raison  est  la  même  pour 

l'idolâtrie.  Donc  la  cause  de  l'idolâtrie  n'est  pas  du  côté  des 
hommes  ». 

L'argument  sed  contra  oppose  qu'  «  il  est  dit,  au  livre  de 

la  Sagesse,  ch.  xiv  (v.  i/j)  :  C'est  la  vanité  des  hommes  qui  a 
trouvé  ces  choses,  savoir  les  idoles,  dans  le  monde  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  déclare  qu'  u  il  est  une 

double  cause  de  l'idolâtrie.  —  L'une  est  dispositive.   Celle-là 



QUESTION   XCIV.    —    DE   LIDOLATRIE.  335 

fut  du  côté  des  hommes.  Et  cela,  dune  triple  manière.  — 

D'abord,  en  raison  du  désordre  des  affections  :  selon  que  les 

hommes,  ayant  trop  d'amour  ou  de  vénération  pour  quelque 

homme,  lui  rendirent  l'honneur  divin.  Cette  cause  est  assignée 

au  livre  de  la  Sagesse,  ch.  xiv  :  AJ'Jligé  par  un  deuil  cruel,  un 
père  se  fit  tout  de  suite  une  image  du  fils  qui  lui  avait  été  pris  ;  et 

celui  qui  vencdt  de  mourir  comme  homme,  il  commença  à  l'honorer 
comme  un  Dieu.  Et,  au  même  endroit,  il  est  ajouté  (v.  21)  que 

les  hommes,  pour  servir  les  amis  ou  les  rois,  donnèrent  au  bois  et 

à  la  pierre  le  .\om  incommunicable .  —  Secondement,  à  cause  que 

l'homme  prend  plaisir  naturellement  à  la  représentation  ; 
comme  le  dit  Aristote,  dans  sa  Poétique  (ch.  iv,  n.  2).  De  là 

.  vint  que  les  hommes  grossiers  voyant  au  commencement  des 

images  d'hommes  faites  avec  expression  par  l'habileté  des  ou- 
vriers de  l'art,  leur  rendirent  le  culte  de  la  divinité.  Aussi  bien 

il  est  dit  dans  la  Sagesse,  ch.  xri  (v.  ii,  i3,  17):  Si  quelque 

ouvrier  homme  d'art  coupe  dans  la  foret  un  arbre  droit,  et  que  par 
la  science  de  son  art,  il  lui  donne  une  figure  en  faisant  une  image 

d'homme,  il  vient  ensuite  s'enquérir  auprès  de  lui,  en  faiscmt  des 
vœux,  au  sujet  de  son  avoir,  de  ses  enfants,  de  ses  noces.  —  Troi- 

sièmement, par  ignorance  du  vrai  Dieu.  Les  hommes,  en  effet, 

n'étudiant  plus  son  excellence,  rendirent  le  culte  de  la  divinité 
à  certaines  créatures  en  raison  de  leur  beauté  ou  de  leur  vertu. 

Et  c'est  encore  ce  qui  est  dit  dans  la  Sagesse,  ch.  xni  (v.  1,2): 

Alors  qu'ils  voyaient  les  ouvrages,  ils  ne  connurent  point  quel  en 

était  l'Ouvrier  ;  mais  ils  tinrent  pour  dieux,  ou  le  feu,  ou  le  souffle 

du  vent,  ou  Cair  agité,  ou  le  cercle  des  étoiles,  ou  l'eau  abondante, 
ou  le  soleil,  ou  la  lune,  les  considérant  comme  les  ordonnateurs 

du  monde».  —  Ces  trois  sources  tirées  du  côté  de  l'homme,  furent 

d'une  extrême  puissance,  dans  l'ordre  de  la  cause  dispositive, 

pour  établir  le  règne  de  l'idolâtrie. 
(I  Mais  il  fut  une  autre  cause  »,  qui  utilisa  ces  éléments  de 

désordre  et  leur  fit  produire  tous  leurs  fruits  de  mort.  Cette 

cause  «  dans  l'ordre  de  l'achèvement  ou  de  la  consommation  », 

fut  «  du  côte  des  démons,  qui  s'ofl'rirent  au  culte  des  hommes 

ainsi  dans  l'erreur,  se  mêlant  aux  idoles,  donnant  des  réponses, 

et  accomplissant  certaines  choses  qui  paraissaient  merveilleu-* 
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ses  auv  hommes.  Aussi  bien  csl-il  dit  dans  le  psaume  xcv 

(v.  5)  :  Tous  les  dieux  des  nations  sont  des  démons  ».  —  Nul 
doute,  en  elïet,  (jne  la  dernière  explication  de  cet  effroyable 

désordre  que  fut  l'idolâtrie,  ou  qu'elle  est  encore  dans  les  pays 

sauvages  que  n'a  point  éclairés  la  lumière  de  l'Évangile,  ne  se 

trouve  dans  l'action  directe  des  esprits  mauvais  trompant  les 
hommes  par  toutes  sortes  de  prestiges. 

\Jad  prinium  répond  que  «  la  cause  dispositive  de  l'idolàtiie 

fut,  du  côté  de  l'homme,  le  défaut  de  la  nature,  ou  par  l'igno- 

rance de  l'intelligence,  ou  par  le  désordre  des  affections, 

comme  il  a  été  dit  (au  corps  de  l'article).  Et  cela  aussi  appar- 

tient à  la  faute.  —  Quant  à  ce  qui  est  dit,  que  l'idolâtrie  est  lu 

cause,  le  commencement  et  la  fin  de  tout  péché,  c'est  parce  qu'il 

n'est  point  quelque  genre  de  péché  que  l'idolâtrie  ne  produise 

une  fois  ou  l'autre  :  ou  en  l'amenant  d'une  façon  expresse,  par 
mode  de  cause  ;  ou  en  lui  fournissant  une  occasion,  par  mode 

de  commencement  ;  ou  par  mode  de  fin,  en  tant  que  certairis 

péchés  étaient  pratiqués  pour  le  culte  des  idoles,  comme  la 

mise  à  mort  d'hommes,  et  les  mutilations  de  membres,  et 

autres  choses  de  ce  genre.  Et  cependant  quelques  péchés  peu- 

vent précéder  l'idolâtrie,  et  y  disposent  l'homme  ». 
Vad  secundum  explique  que  «  dans  le  premier  âge  du  monde, 

l'idolâtrie  ne  fut  point,  en  raison  du  souvenir  encore  récent  de 

la  création,  qui  conservait  dans  l'esprit  des  hommes  la  con- 

naissance d'un  seul  Dieu.  —  Et  dans  le  sixième  âge  du  monde, 

l'idolâtrie  a  été  exclue  par  la  doctrine  et  la  vertu  du  Christ 
ayant  triomphé  du  démon  ».  —  Il  faudrait  reproduire  ici, 
comme  commentaire  de  cette  belle  réponse,  tout  le  chapitre 

du  Discours  sur  l'histoire  universelle  de  Bossuet,  que  nous  avons 
plusieurs  fois  cité  (ch.  xxvi  de  la  IP  Partie).  Déjà  il  disait,  à 

la  fin  du  chapitre  précédent  :  «  Une  vertu  sort  de  la  croix,  et 

toutes  les  idoles  sont  ébranlées.  Nous  les  voyons  tomber  par 

terre,  quoique  soutenues  par  toute  la  puissance  romaine.  Les 

Apôtres  et  leurs  disciples,  le  rebut  du  monde  et  le  néant 

même,  à  les  regarder  par  les  yeux  humains,  ont  prévalu  à  tous 

les  empereurs  et  à  tout  l'empire.  Les  hommes  avaient  oublié 
la  création,  et  Dieu  l'a  renouvelée  en  tirant  de  ce  néant  son 
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Église,  qu'il  a  rendu  toute-puissante  contre  lerieur.  Il  a 

confondu  avec  les  idoles  toute  la  grandeur  humaine  qui  s'inté- 
ressait à  les  défendre  ;  et  II  a  fait  un  si  grand  ouvrage,  comme 

Il  avait  fait  l'univers,  par  la  seule  force  de  sa  parole  ».  Puis, 
au  début  du  chapitre  suivant,  il  ajoutait  ces  paroles,  qui  don- 

nent en  raccourci  tout  ce  magnifique  chapitre  :  a  L'idolâtrie 
nous  parait  la  faiblesse  même,  et  nous  avons  peine  à  com- 

prendre qu'il  ait  fallu  tant  de  force  pour  la  détruire.  Mais,  au 

contraire,  son  extravagance  fait  voir  la  difficulté  qu'il  y  avait 
à  la  vaincre  ;  et  un  si  grand  renversement  du  bon  sens  montre 

assez  combien  le  principe  en  était  gâté.  Le  monde  avait  vieilli 

dans  l'idolâtrie,  et.  enchanté  par  ses  idoles,  il  était  devenu 
sourd  à  la  voix  de  la  nature  (jui  criait  contre  elles.  Quelle 

puissance  fallait-il  pour  rappeler  dans  la  mémoire  des  hommes 

le  vrai  Dieu  si  profondément  oublié,  et  retirer  le  genre  hu- 

main d'un  si  prodigieux  assoupissement  »  1 

L'ad  terlium  fait  observer  que  «  la  raison  »  tirée  par  l'objec- 
tion du  texte  de  saint  Augustin  c  procède  de  la  cause  complé- 

tive de  l'idolâtrie  »,  (juc  nous  accordons  avoir  été,  en  cflet,  la 
malice  des  démons.  —  Ici,  encore,  nous  trouvons  un  superbe 

commentaire  de  ce  point  de  doctrine  et  d'histoire,  dans  le 

chapitre  précité  de  Bossucl.  «  Qu'était-ce  donc,  demande  le 
grand  orateur,  que  ces  sacrifices  que  les  (jentils  oflraient  dans 

tous  les  temples?  iVjrphyre  en  avait  tiouvé  le  secret.  11  y  avait, 

disait-il,  des  esprits  impurs,  trompeurs,  malfaisants,  qui  par 
un  orgueil  insensé  voulaient  passer  pour  des  dieux  et  se  faire 

servir  par  les  hommes.  11  fallait  les  apaiser  de  peur  qu'ils  ne 
nous  nuisissent.  Les  uns,  plus  gais  et  plus  enjoués,  se  laissaient 

gagner  par  des  spectacles  et  des  jeux  ;  l'humeur  plus  sombre 

des  autres  voulait  l'odeur  de  la  graisse,  et  se  repaissait  de 
sacrifices  sanglants.  Que  sert  de  réfuter  ces  absurdités?  Enfin 

les  chrétiens  gagnaient  leur  cause.  Il  demeurait  pour  constant 

que  tous  les  dieux  auxciuels  on  sacrifiait  paiini  les  Gentils 

étaient  des  esprits  malins,  dont  l'orgueil  s'attribuait  la  divi- 

nité ;  de  sorte  (pie  l'idolâtrie,  à  la  regarder  en  elle-même, 

paraissait  seulement  l'effet  d'une  ignorance  brutale  ;  mais,  à 

remonter  à  la  source,  c'était  une  œuvre  menée  de  loin,  poussée 
\n.  —  La  Religion,  21 
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aux  derniers  excès  par  des  esprits  malicieux.  C'est  ce  que  le? 

chrétiens  avaient  toujours  prétendu  ;  c'est  ce  qu'enseignait 

l'Évangile  ;  c'est  ce  que  chantait  le  psalmiste  :  Tous  les  diea.r 
des  Gentils  sont  des  démons,  mais  le  Seigneur  a  fait  les  deux  ». 

Nous  venons  de  retrouver,  dans  ces  dernières  {>aroles  de 

Bossuet,  la  doctrine  qui  était  celle  de  saint  Thomas  au  corps 

de  l'article  et  qui  seule  peut  expliquer  l'erreur  monstrueuse 

de  l'idolâtrie.  —  Le  même  fond  de  doctrine,  portant  toujours 
sur  la  malice  des  démons  et  leur  intervention  parmi  les  hom- 

mes, va  nous  expliquer  encore  toutes  les  folies  dont  nous  au- 

rons à  parler  dans  les  deux  questions  qui  vont  suivre  :  celle 

de  la  di>ination  superstitieuse  ;  et  celle  des  vaines  observances. 

—  Voyons  d'abord  ce  qui  regarde  la  divination.  C'est  l'objet 
de  la  question  suivante. 
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(.et te  question  comprend  huit  articles 

I*  Si  la  ̂ Tûatioa  est  on 

X*  Si  cUe  est  une  «spccr  de  la  soperstition  ? 

3*  Des  espèces  de  la  divinatûo. 

i'  De  la  divinatioo  qui  se  fût  par  les  érmany 

ji*  De  la  ifiriBaliiMi  qui  se  fûl  par  les  astres^ 
i^  De  la  <fi«iiiatioo  qui  se  faÊL  par  1rs  songes. 

-*  De  la  £nttalioa  qui  se  Cûl  par  les  aagmes  et  antres 
IkMks  de  cette  sorte. 

9*  De  la  dîvinatiMi  qui  se  Cail  par  ks  <orl5. 

L'ordre  de  ces  hait  articles  appaxait  de  Im-méme.  Les  deox 
premiers  traitent  de  la  divination  en  soi  :  les  six  aalies.  de 

«es  espèces  :  en  général,  d'abord  (art.  3»  :  et  pais,  en  particu- 

lier, pour  le?  principales  d'entre  elles  (art.  V-^i.  —  Pour  la 
divination  en  elle-même,  saint  Thomas  se  demande  si  elle  e$l 

an  péché,  et  quel  péché  elle  e^t.  —  D'abord,  si  elle  est  an 

péché.  C'est  r<>biet  de  l'article  premier. 

.Vbticle  ParviEB. 

Si  la  divinatâoB  est  an  péché? 

Trois  objectioos  veulent  prouver  que  «  la  divinalioo  n'est 
pa*  un  péché  ».  —  La  première  arguë  de  ce  que  «  la  divina- 

tion tire  son  nom  de  quelque  cho><e  de  divin.  Or.  les  choses 

qui  sont  divines  relèvent  de  la  sainteté,  non  du  péché.  Donc  il 

semble  que  la  divination  n'est  pas  un  péché  *.  —  La  seconde' 

ob)ection  s'autorise  de   ■  <aint    \u£ra*lin  t.  qui  «  dit.  au  livre 
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du  Libre  arbili'e  (liv.  I.  ch.  i)  :  Qui  osera  dire  que  Censeiyne- 
mcni  est  un  mal?  Et  encore  :  En  aucune  manière  Je  ne  dirai  que 

iinleUigence  ou  la  connaissance  soit  mauvaise.  Or,  il  est  des  arts 

de  divination ,  comme  on  le  voit  par  Aristote  au  livre  de 

la  Mémoire  (ch.  i  ;  de  S.  Th.,  leç.  i).  Et  la  divination  elle- 

même  semble  appartenir  à  une  certaine  intelligence  ou  con- 

naissance de  la  vérité.  Donc  il  semble  que  la  divination  n'est 

pas  un  péché  ».  —  La  troisième  objection  dit  que  n  l'inclina- 
tion naturelle  ne  va  pas  au  mal  ;  parce  que  la  nature  »,  qui 

est  elle-même  chose  bonne,  «  n'incline  qu'à  quelque  chose  qui 
lui  est  semblable.  Or,  par  une  inclination  naturelle,  les  hom- 

mes sont  portés  à  connaître  à  l'avance  les  événements  futurs  ; 

ce  qui  appartient  à  la  divination.  Donc  la  divination  n'est  pas 
un  péché  ». 

L'argument  sed  contra  apporte  un  double  texte  de  l'Écriture 
et  du  Droit,  interdisant  la  divination.  —  d  II  est  dit,  dans  le 

Deutéronome,  ch.  xvni  (v.  ii)  :  Qull  n'y  ait  personne  qui  con- 
sulte les  oracles  ou  les  devins.  —  Et,  dans  les  Décrets,  XXVI, 

q.  V  (canon  :  Qui  divinationes) ,  il  est  dit  :  Que  ceux  qui  cher- 
chent les  divinations  soient  soumis  aux  règles  des  cinq  ans,  selon 

les  degrés  de  la  pénitence  qui  ont  été  marqués  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  va  tout  de  suite  à  ce  qui 
constituera  le  nœud  précis  de  toute  la  question  actuelle.  «  Dans 

le  nom  de  divination,  nous  dit-il,  on  entend  une  certaine  pré- 
diction des  choses  futures.  Or,  les  choses  futures  peuvent  être 

connues  par  avance  d'une  double  manière  :  ou  dans  leurs  cau- 

ses ;  ou  en  elles-mêmes.  D'autre  part,  les  causes  des  choses 
futures  se  trouvent  dans  un  triple  état.  Il  en  est,  en  effet,  qui 

produisent  leurs  effets  nécessairement  et  toujours.  Ces  sortes 

d'effets  futurs  peuvent  être  connus  et  annoncés  d'avance  avec 

certitude  en  considérant  leurs  causes  :  c'est  ainsi  que  les  astro- 

nomes annoncent  à  l'avance  les  éclipses  futures.  Il  est  d'autres 
causes  qui  produisent  leurs  effets,  non  point  nécessairement 

et  toujours,  mais  le  plus  souvent  ;  et  rarement  elles  sont  en 

défaut.  A  l'aide  de  ces  causes,  les  effets  futurs  peuvent  être 

connus  d'avance,  non  toutefois  avec  certitude,  mais  par  mode 

de  conjecture  :  c'est  ainsi  que  les  astronomes,  en  considérant 
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les  étoiles,  peuvent  connaître  et  annoncer  d'avance  certaines 
choses  relatives  à  la  pluie  ou  à  la  sécheresse  ;  et  les  médecins, 

au  sujet  de  la  santé  ou  de  la  mort.  Enfin,  il  est  des  causes, 

qui,  considérées  en  elles-mêmes,  peuvent,  de  deux  choses, 

indifféremment  l'une  ou  l'autre  :  ce  qui  se  voit  surtout  dans 
les  puissances  raisonnables,  qui  portent  sur  des  choses  oppo- 

sées, d'après  Aristote  {Mélaphysiques,  liv.  VIII,  ch.  ii,  n.  12  ; 
eh.  v,  n.  2  ;  ch.  vin,  n.  i^  ;  de  S.  Th..  liv.  IX,  Icç.  2,  4,  9). 

Ces  sortes  d'efTets,  ou  même  ceux  qui  arrivent  rarement  et 
par  hasard  en  raison  de  causes  naturelles,  ne  peuvent  point 

être  connus  d'avance  par  la  considération  de  leurs  causes.  Car 

ces  causes  n'ont  pas  une  inclination  déterminée  à  de  tels  effets. 

Il  suit  de  là  que  ces  effets  ne  peuvent  pas  être  connus  d'avance, 

à  moins  qu'on  les  voie  en  eux-mêmes.  S'il  s'agit  des  hommes, 

ils  ne  peuvent  considérer  ces  sortes  d'effets  en  eux-mêmes,  que 

lorsqu'ils  sont  présents  ;  comme  si  l'homme  voit  Socrate  qui 
court  ou  qui  marche.  Les  considérer  en  eux-mêmes  avant 

qu'ils  soient,  est  le  propre  de  Dieu,  qui  seul  dans  son  éternité 
voit  les  choses  qui  sont  futures  comme  présentes,  comme  il  a 

été  établi  dans  la  Première  Partie  (q.  i!\,  art.  i3  ;  q.  j;,  art.  3  ; 

q.  86,  art.  !\)  ;  et  c'est  pourquoi  il  est  dit  dans  Isaïe,  ch.  xli 

(v.  23)  :  Annoncez  les  choses  qui  doivent  être  dans  l'avenir,  et  nous 

saurons  que  vous  êtes  des  dieux.  Si  donc  quelqu'un,  en  quelque 

manière  que  ce  soit,  a  la  présomption  de  connaître  ou  d'annon- 

cer à  l'avance  ces  sortes  de  futurs,  à  moins  que  Dieu  ne  les 
révèle,  il  usurpe  manifestement  ce  qui  appartient  à  Dieu.  Et 

c'est  de  là  que  quelques-uns  sont  ai)pelés  devins  ou  divins  (en 
lalin  divini).  Aussi  bien  saint  Isidore  dit.  au  livre  des  £7ymo/o- 

gies  (liv.  VIII,  ch.  ix)  :  Appelés  devins  ou  divins,  comme  pleins 

de  Dieu  ;  car  ils  feignent  d'être  remplis  de  la  divinité,  et  par  une 
certaine  astuce  frauduleuse ,  ils  annoncent  aux  hommes  Cavenir. 

Ainsi  donc,  conclut  saint  Thomas,  la  divination  ne  se  dit  pas, 

si  quelqu'un  annonce  à  l'avance  les  choses  qui  arrivent  néces- 
sairement ou  le  plus  souvent,  et  que  la  raison  humaine  peut 

en  effet  connaître  i)ar  avance  ;  ni,  non  j)lus,  si  quelqu'un 
connaît  les  autres  futurs  contingents  par  révélation  divine > 

car  alors  ce  n'est  pas  lui  qui  devine  (en  lalin  divinat),  cest-à- 
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dire  qui  fait  ce  qui  est  divin  ;  mais  plutôt  ce  qui  est  (li\iu  est 

reçu  par  lui.  Celui-là  seulement  est  dit  deviner  »  (en  latin 

dwinarc),  «  qui  usurpe  pour  soi,  d'une  façon  indue  la  piédie- 
tion,  ou  l'annonce  à  l'avance,  d'événements  futurs.  Oi-,  il  est 
constant  que  ceci  est  un  [)éché.  Donc  la  divinition  est  toujours 

un  péché.  Et  voilà  pourquoi  saint  Jérôme  dit,  sur  Miellée 

(ch.  in,  V.  9  et  suiv.),  que  la  divination  se  prend  toujours  dans 
le  mauvais  sens  ». 

Vad  primum  fait  observer  que  d  la  divination  ne  se  dit  point 

de  la  participation  ordonnée  de  quelque  chose  de  divin,  mais 

de  l'usurpation  indue,  comme  il  a  été  dit  »  (au  corps  de  l'ar- 
ticle). 

L'«d  secundani  déclare  qu'  u  il  est  certains  arts  »  ou  certai- 
nes sciences  «  ordonnés  à  connaître  par  avance  les  événements 

futurs  qui  arrivent  nécessairement  ou  le  plus  souvent  ;  chose 

qui  n'appartient  pas  à  la  divination.  Mais  pour  la  connaissance 

des  autres  événements  futurs,  il  n'est  point  de  véritables  arts 

ou  de  véritables  sciences  ;  il  n'y  a  que  des  pratiques  décevantes 
et  vaines,  introduites  par  la  tromperie  des  démons,  comme  le 

dit  saint  Augustin,  au  livre  XXI  de  la  Cité  de  Dieu  »  (ch.  vni  ; 

cf.  liv.  V,  ch.  vu). 

L'ad  iertium  répond  que  «  l'homme  a  une  inclination  natu- 
relle à  connaître  les  choses  futures,  selon  le  mode  humain  ; 

non  selon  le  mode  indu  de  la  divination  ».  Et  il  est  vrai,  sans 

doute,  qu'existe  parmi  les  hommes  un  penchant  très  marqué 
à  recourir  aux  devins  ou  aux  mauvaises  pratiques  de  la  divi- 

nation ;  mais  ce  penchant  n'est  pas  une  inclination  de  la  saine 
nature  :  il  est  dû  à  la  dépravation  ou  à  la  faiblesse  maladive 

de  cette  nature  gâtée  par  le  péché,  et  trompée  par  le  démon. 

La  divination,  ou  la  pratique  de  l'art  des  divinations,  en- 
tendue au  sens  propre  de  ces  mots,  et  selon  que  le  vulgaiie 

lui-même  l'a  toujours  comprise  quand  il  parle  des  devins,  csl, 

à  n'en  pas  douter,  un  péché.  Par  elle,  en  elfet,  l'iiomme  s'ar- 
roge indûment  et  usurpe  ce  qui  est  le  propie  de  Dieu  ;  car  il 

prétend  connaître  et  annoncer  par  avance,  sans  s'autoriser 

pour  cela   d'une   révélation   authentique  de  Dieu,  des  ciioses 
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que  Dieu  seul  peut  connaître  ;  puisquaussi  bien  il  s'agit  de 
choses  futures  qui  ne  peuvent  être  connues  que  si  elles  sont 

présentes,  et  qu'elles  ne  sont  présentes  que  pour  Dieu,  en 
raison  de  son  éternité.  —  Ce  péché,  à  quelle  espèce  se  ratta- 

chera-t-il  '}  Devons-nous  dire  qu'il  fait  partie  de  la  supersti- 

tion ?  C'est  ce  qu'il  nous  faut  maintenant  considérer;  et  tel  est 

lol)jet  de  l'article  qui  suit. 

Article  II. 

Si  la  divination  est  une  espèce  de  la  superstition  ? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  la  divination  n'est 

pas  une  espèce  de  la  superstition  ».  —  La  première  dit  qu'  «  une 

même  chose  ne  peut  pas  être  l'espèce  de  genre  divers.  Or,  la 
divination  paraît  être  une  espèce  de  la  curiosité  ;  comme  le  dit 

saint  Augustin,  au  livre  de  la  ]'i-aie  religion  (cf.  De  la  doctrine 

chrétienne,  liv.  II,  ch.  xxiii,  \xiv).  Donc  il  semble  qu'elle  n'est 
pas  une  espèce  de  la  superstition  ».  —  La  seconde  objection 

fait  observer  que  «  comme  la  religion  est  le  culte  dû,  pareille- 
ment la  superstition  est  le  culte  indu.  Or,  la  divination  ne 

semble  pas  appartenir  à  quelque  culte  indu.  Donc  la  divina- 

tion n'appartient  pas  à  la  superstition  ».  —  La  troisième  objec- 

tion déclare  que  la  «  superstition  s'oppose  à  la  religion.  Or, 
dans  la  vraie  religion,  on  ne  trouve  pas  quelque  chose  qui 

corresponde,  par  voie  de  contraire,  à  la  divination.  Donc  la 

divination  n'est  pas  une  espèce  de  la  superstition  ». 

L'argument  sed  contra  apporte  un  texte  d'  «  Origène  »,  qui 
«  dit,  dans  le  Periarchon  (ou  plutôt  dans  l'homélie  XVI,  sur 
les  \ombres)  :  Il  est  une  certaine  opération  des  démons  dans  le 

ministère  de  la  prescience  rjui  paraît  se  trouver  dans  certains  arts 

de  ceux  qui  se  sont  donnés  aux  démons,  tantôt  par  les  sorts,  tcmtOt 

par  les  augures,  tantôt  par  la  contemplation  des  ombres.  Or, 

comme  saint  Augustin  le  dit,  au  livre  II  de  la  Doctrine  chré-' 
tienne  (ch.  xx,  xxiii),  tout  ce  qui» provient  de  la  société  des 
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démons  et  des  hommes  est  superstitieux.  Donc  la   divination 

est  une  espèce  de  la  superstition  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  rappelle  que  «  comme  il 
a  été  dit  plus  haut  (q.  92,  arl.  i,  2  ;  q.  9^,  art.  i),  la  supers- 

tition implique  le  culte  indu  de  la  divinité.  Or,  ([ucl(|ue  chose 

appartient  au  culte  de  Dieu  d'une  douhic  manière  :  D'abord, 

selon  qu'on  offre  à  Dieu  quehjue  chose  :  ou  sacrifice,  ou  obla- 

lion,  ou  quelque  autre  chose  de  cette  nature.  D'une  autre  ma- 

nière, selon  qu'on  recourt  à  quelque  chose  de  divin  ;  comme 
il  a  été  dit  plus  haut,  au  sujet  du  serment  (q.  89,  introduction, 

et  art.  4,  ad  2'™).  Il  suit  de  là  que  c'est  chose  appartenant  à  la 
superstition,  non  seulement  quand  on  offre  un  sacrifice  aux 

démons  par  l'idolâtrie,  mais  encore  lorsque  quelqu'un  recourt 
au  secours  des  démons  pour  faire  quelque  chose  ou  savoir 

quelque  chose.  D'autre  part,  la  divination  provient  de  l'opéra- 

tion des  démons  :  ou,  parce  que  d'une  façon  expresse,  les  dé- 

mons sont  invoqués  pour  qu'ils  manifestent  les  choses  futures  ; 
ou  parce  que  les  démons  se  glissent  dans  la  vaine  recherche 

des  choses  futures  pour  tenir  les  esprits  des  hommes  impliqués 

dans  la  vanité  :  de  laquelle  vanité  il  est  dit  dans  le  psaume 

(xxxix,  V.  5)  :  //  n'a  point  regardé  les  vanilés  et  les  inanités  men- 
songères ;  et  il  y  a  vaine  recherche  des  choses  futures,  quand 

l'homme  tente  de  connaître  par  avance  les  choses  futures  à 

l'aide  de  moyens  qui  ne  peuvent  pas  les  faire  connaître.  D'où 
il  suit  manifestement  que  la  divination  est  une  esjjècc  de  la 

superstition  ». 

h'ad  prumun  répond  par  une  distinction  lumineuse.  Oui, 
«  la  divination  appartient  à  la  curiosité,  quant  à  la  fin  pour- 

suivie, qui  est  la  connaissance  par  avance  des  choses  futures. 

Mais  elle  appartient  à  la  supeistilion,  quant  au  mode  de 

l'opération  ». 

h'ad  secunduni  dit  que  n  cette  sorte  de  divination  appartient 

au  culte  des  démons,  en  tant  (ju'on  use  d'un  certain  pacte 
tacite  ou  exprès  avec  les  démons  ». 

h'ad  tertium  enseigne  que  «  dans  la  loi  nouvelle,  Icsprit  de 

l'homme  est  détourné  de  la  sollicitude  des  choses  temporelles  ; 

et  voilà  pourquoi  il  n'a  pas  été  donné,  dans  la  loi  nouvelle, 
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d'inslitution  pour  faire  connaître  d'avance  les  événements 

futurs  touchant  les  choses  temporelles.  Mais,  dans  l'ancienne 
loi,  qui  promettait  les  biens  terrestres,  il  était  des  consulta- 

tions touchant  l'avenir,  qui  appartenaient  à  la  religion.  Aussi 
bien  est-il  dit,  dans  Isaïe,  ch.  viii  (v.  19):  El  quand  on  vous 

dira  :  Interroge:  les  oracles  el  les  devins,  qui  se  tordent  dans  leurs 

incantations  :  et  le  prophète  ajoute,  comme  donnant  la  réponse: 

Est-ce  que  le  peuple  ne  cherchera  pas  la  vision  auprès  de  son  Dieu 

pour  les  vivants  et  pour  les  morts?  —  Toutefois,  ajoute  saint  Tho- 
mas, il  y  a  eu  aussi,  dans  le  Nouveau  Testament,  des  hommes 

ayant  l'esprit  de  prophétie,  qui  ont  annoncé  beaucoup  de 
choses  touciiant  les  événements  futur.^  )  :  et  la  remarque  du 

saint  Docteur  vaut,  soit  pour  les  traits  de  propliélie  notés 

dans  les  écrits  inspirés  du  Nouveau  Testament,  soit  pour  les 

faits  de  prophétie  qui  oui  pu  se  produire  au  cours  de  l'histoire 
de  l'Église. 

La  fli\ination,  parce  fiu'cllc  implicpie  essentiellement  un 

recours,  exprès  ou  tacite,  à  l'action  des  démons,  pour  obtenir, 

par  leur  secours,  la  connaissance  de  l'avenir  (jui  est  absolu- 

ment propre  à  Dieu,  lend  à  d'autres  qu'à  Dieu  un  honneur 
divin  ;  et.  par  là-mème.  relève  de  la  superstition,  dont  elle  est 

une  espèce.  —  Mais  cette  divination,  qui  est  une  espèce  de  la 

superstition,  doit-elle  elle-même  être  considérée  comme  une 

sorte  de  genre  contenant  sous  lui  plusieurs  espèces?  C'est  ce 

(ju'il  nous  faut  maintenant  e.vaininer  ;  et  tel  est  l'objet  de 
l'article  qui  suit. 

Article  III. 

S'il  y  a  lieu  de  déterminer  plusieurs  espèces  de  divination? 

Trois  objections  veulent  prouver  (ju  c  il  un  a  pas  à  déter- 

miner plusieurs  espèces  de  divination  0.  —  La  première  dé- 

clare que  «  là  où  se  trouNe  une  seule  raison  de  pécher,  il  ne 

semble  pas  qu'il  y  ail  plusieurs  espèces  de  péché.  Or,  en  toute 
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iliviiuilioii,  il  \  a  une  seule  raison  de  pécher  ;  savoir  que  quel- 

qu'un use  du  pacte  des  démons  pour  connaître  les  choses  futu- 

res »,  ainsi  que  nous  le  précisions  tout  à  l'heure.  «  Donc  il  n'y 
a  pas,  pour  la  divination,  des  espèces  diverses  ».  —  La  seconde 

objection  rappelle  que  d  Tacle  humain  tire  son  espèce  de  la  fin, 

comme  il  a  été  vu  plus  liant  (/"-5'",  q.  i,  art.  'S;  q.  icS,  art.  0). 
Or,  toute  divination  est  ordonnée  à  une  seule  fin,  qui  est 

l'annonce  par  avance  des  événements  futurs.  Donc  toute  divi- 

nation est  d'une  même  espèce  ».  —  La  troisième  objection  dit 

que  ((  les  signes  ne  diversifient  pas  l'espèce  du  ])éché  :  c'est 

ainsi  que  l'espèce  du  [)éché  est  la  même,  qu'on  commette  la 
détraction  par  paroles,  par  écrit  ou  par  gestes.  Or,  les  divina- 

tions ne  paraissent  différer  que  selon  les  signes  d'oi!i  Ton  tire 

la  connaissance  de  l'avenir.  Donc  il  n'y  a  pas  diverses  espèces 
de  divination  ». 

L'argument  sed  contra  invoque  l'autorité  de  «  Saint  Isidore  », 
qui,  «  au  livre  des  Étymologies  (liv.  VIII,  ch.  ix),  énumère 

diverses  espèces  de  divination  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  va  nous  donner  un 
aperçu  général,  mais  complet  et  admirablement  groupé,  de 

cet  inextricable  fouillis  que  constituent  les  diverses  pratiques 

superstitieuses  de  la  divination.  11  nous  rappelle  d'abord,  que 
«  comme  il  a  été  dit  (art.  préc),  toute  divination  use,  pour 

connaître  à  l'avance  les  événements  futurs,  d'un  certain  conseil 

et  secours  des  démons  :  lequel,  ou  bien  est  imploré  d'une  façon 
expresse,  ou  bien  consiste  en  ce  que,  en  dehors  même  de  la 

demande  de  l'honime,  le  démon  se  glisse,  d'une  façon  occulte, 

pour  annoncer  à  l'avance  certaines  choses  futures  inconnues 
des  hommes,  mais  connues  des  démons  selon  les  modes  dont 

il  a  été  parlé  dans  la  Première  Partie  »  ((|.  07,  arl.  3). 

S'il  s'agit  du  ijreniicr  mode  d'intervention  démoniaque, 

saint  Thomas  nous  apprend  que  d  les  démons  invoqués  d'une 

façon  expresse  ont  coutume  d'annoncer  à  l'avance  l'avenir  de 
multiples  manières.  —  Parfois,  ils  annoncent  ainsi  les  choses 
futures,  en  se  faisant  voir  ou  en  se  faisant  entendre  des  hommes 

par  des  apparitions  presligieuses.  Cette  espèce  de  divination 

est  ap[)elée  du  nom  de  preslige,  à  cause  que  les  yeux  des  hom- 
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mcs  sonl  en  quelque  soiie  tenus  et  forcés  à  voir  ce  (jui  les 

trompe  (en  latin  :  pei-alriiKjiiiifur).  —  Parfois,  ils  le  font  à  l'aide 

des  songes.  Et  c'est  ce  qu'on  appelle  la  divination  des  songes.  — 
Parfois,  en  faisant  apparaître  ou  j)ailer  certains  morts.  Cette 

espèce  est  appelée  nécromancie  ;  parce  que,  comme  le  dit 

saint  Isidore,  au  livre  des  Étyniolofjies  (endroit  précité),  v£x;o;, 

en  grec,  signifie  nioi-t ,  et  •t.y.-i-v.x,  divination  ;  et,  en  ejfet,  par  cer- 
taines incantations,  ayant  reccnws  au  sang,  des  morts  ressuscites 

paraissent  deviner  et  repondre  aux  questions  qu'on  leur  pose  ». 

C'est  à  cette  espèce  que  se  rattache  proprement  tout  ce  qui  se 

pratique  aujourd'hui  sous  le  nom  de  spiritisme.  —  «  Parfois, 
les  démons  annoncent  l'avenir  en  se  servant  d'hommes  vivants; 

comme  on  le  voit  dans  les  phénomènes  de  contorsion.  C'est  la 
divination  par  les  oracles,  tels  que  les  rendaient  les  pythonni.s- 
ses,  dont  le  nom  rappelle  le  dieu  vainqueur  du  .serpent  Python, 

Apollon,  qui  passait  pour  l'inspirateur  des  oracles,  comme  le  dit 

encore  saint  Isidore  (au  même  endroit).  —  D'autres  fois,  enfin, 
les  démons  annoncent  les  choses  futures  par  certaines  figures 

ou  certains  signes  qui  apparaissent  dans  les  choses  inanimées  : 

s'ils  apparaissent  en  quelque  corps  se  rattachant  à  la  terre, 
comme  le  bois,  le  fer,  la  pierre  taillée,  on  a  la  géomancie;  si 

c'est  dans  l'eau,  on  a  Vliydronvmcie  ;  si  dans  l'air,  Vaéromancie; 
si  dans  le  feu,  la  pyromnncic  [tous  ces  divers  noms  sont  formés 

du  mot  grec  ;a.2VT£ia,  divination,  et  des  mots  grecs  correspon- 

dants à  nos  mots  terre  yv;  ;  eau  'jooj;  ;  air  à>,p  ;  feu  tt-js]  ;  «  si  les 
signes  apparaissent  dans  les  entrailles  des  animaux  immolés 

sur  les  autels  des  démons,  on  a  Vai'uspice  ». 
«^  Toutes  ces  espèces  de  divinations  appartiennent  au  premier 

mode  d'intervention  démoniaque  qui  suppose  l'invocation 
(•xj)resse  des  démons,  u  J,e  second  mode  de  di\ination.  (|ui  se 

fait  en  dehors  de  l'invocation  expresse  des  démons  »,  mais  où 
les  démons  interviennent  à  la  fa\eur  de  vaines  observances, 

«  se  divise  en  deux  genres  ),  selon  la  nature  de  ce  que  l'on 

observe  ainsi  pour  découvrii-  l'averur. 
<•   Le  premier  genre  est  celui  où  pour  découvrii-  I  a\cnir.  (jm 

considère  quelque   chose   dans    k-s   dispositions    de    certaines' 

choses.  —  Que  si  l'on  s'efforce  de  connaître  l'avenir  en  consi- 
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déraiit  le  site  et  le  mouvement  des  astres,  ceci  est  le  propre  des 

astrologues,  qu'on  appelle  encore  généfidiaques,  en  raison  de  ce 

qu'ils  considèrent  les  jours  où  l'on  naît  »,  pour  dresser  des 

horoscopes.  —  ((  Si  c'est  par  les  mouvements  ou  les  cris  des 
oiseaux  ou  de  tous  autres  animaux  ;  ou  par  les  éternuements  des 

hommes,  ou  les  palpitations  et  les  soubresauts  des  membres; 

ceci  appartient  d'une  façon  générale  à  Vaugure,  ainsi  appelé  du 
gazouillement  (en  latin  garritus)  des  oiseaux,  comme  Vaiispice 

se  lire  de  l'inspection  des  oiseaux  :  la  première  de  ces  deux 

choses  intéressant  louïe  ;  et  la  seconde,  la  vue  ;  et  si  l'on  parle 

surtout  des  oiseaux,  c'est  parce  que  c'est  surtout  à  leur  occasion 
que  ces  divinations  se  font.  —  Si  la  considération  porte  sur 
des  paroles  humaines,  dites  dans  une  tout  autre  intention,  mais 

que  l'on  applique  à  l'événement  futur  que  quelqu'un  veut 
connaître,  on  a  le  présage  (en  latin  onien).  Et,  comme  le  dit 

Maxime  Valère  (dans  ses  Dits  et  Gestes  mémorables,  liv.  I,  ch.  v), 

l'observation  des  présages  s'appuie  par  un  certain  contrat  à  la  reli- 

gion. Cela  suppose,  en  ejfet,  qu'on  croit  que  ce  qui  se  fait  n'est 
par  dû  au  hasard,  mais  à  une  disposition  de  la  divine  Providence. 

C'est  ainsi  que  les  Romains  délibérant  s'ils  émigreraient  en  un 

autre  lieu,  à  ce  moment,  d'une  manière  toute  fortuite ,  un  centurion 

s'écria  :  Porte-drapeau,  dépose  l'étendard  :  'ici,  nous  serons  très 
bien.  Les  Romains  entendcmt  ces  mots,  les  prirent  pour  un  présage, 

et  abandonnèrent  lu  pensée  de  pcœt'œ.  —  Que  si  l'on  considère 
certaines  dispositions  de  figures  ou  de  formes  dans  certains  corps 

soumis  à  la  vue,  on  aura  une  autre  espèce  de  divination.  Car  la 

divination  portant  sur  la  considération  des  lignes  de  la  main 

donne  la  chiromancie ,  qui  est  la  divination  de  la  main,  la  main 

se  disant,  en  grec  /£tf  /.^'f^ç.  La  divination  par  certaines  figures 

apparaissant  dans  les  côtes  de  quelque  animal,  est  appelée  spa- 

thulomancie  ».  —  Toutes  ces  espèces  appartiennent  au  premier 
genre  du  second  mode  dinlervention  démoniaque. 

«  Un  second  genre  de  divination,  dans  ce  même  second 

mode,  qui  est  sans  l'invocation  expresse  des  démons,  est  la 
divination  qui  porte  sur  la  considération  de  ce  C|ui  provient  ou 

résulte  de  certains  actes  faits  par  les  hommes,  d'une  façon  sé- 
rieuse, pour  rechercher  quelque   chose  de  caché  :  soit  par  le 
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prolongement  des  points,  chose  qui  se  rattache  à  l'art  de  la 
géomancie;  soit  par  la  considération  des  figures  qui  provien- 

nent du  plomb  qui  se  liquéfie  dans  l'eau  où  on  l'a  jeté;  soit  de 
certaines  feuilles  écrites  ou  non  écrites,  cachées  quelque  part, 

alors  qu'on  considère  à  qui  échoit  telle  ou  telle;  ou  aussi,  de 
pailles  inégales  proposées,  qui  tire  la  plus  grande  ou  la  plus 

petite;  ou  encore,  en  jetant  les  dés,  qui  jette  un  plus  grand  nom- 
bre de  points;  ou  aussi,  quand  on  considère  ce  qui  se  présente 

alors  qu'on  ouvrira  un  livre.  Toutes  ces  choses  portent  le  nom 

de  soi'ts  ».  —  Et  l'on  peut  voir  qu'elles  sont  pour  ainsi  dire  en 
nombre  infini. 

Saint  Thomas,  résumant  tout  cet  e.\posé,  conclut  :  «  Ainsi 

donc,  il  est,  on  le  voit,  un  triple  genre  de  divination.  Le  pre- 

mier se  fait  par  l'invocation  manifeste  des  démons;  et  il  se  ré- 
fère aux  nécromanciens.  Le  second  se  fait  par  la  seule  considé- 

ration de  la  disposition  ou  du  mouvement  de  quelque  autre 

chose,  hors  de  l'homme  qui  s'cnquiert:  et  il  se  rapporte  aux 
augures.  Le  troisième  comprend  ce  (jue  nous  faisons  nous- 

mêmes  pour  que  nous  soit  manifesté  quelque  chose  de  caché; 

et  il  se  réfère  aux  sorts.  D'autre  part,  sous  chacun  de  ces  gen- 
res, beaucoup  de  choses  sont  contenues,  comme  on  le  voit  par 

ce  qui  a  été  dit  ». 

Vad  prbnum  répond  que  •'  dans  tout  ce  qui  a  été  dit,  on 

trouve  la  même  raison  générale  de  pécher;  mais  non  point  la 

même  raison  spéciale.  11  est,  en  effet,  beaucoup  plus  grave  d'in- 
voquer les  démons  que  de  faire  certaines  choses  qui  sont  de 

rïature  à  amener  l'ingérence  des  démons  ». 

L'ad  secu/uluni  dit  que  ̂   la  connaissance  des  choses  futures 

ou  des  choses  occultes  est  la  fin  dernière,  d'où  se  tire  la  raison 
générale  de  divination.  Mais  on  distingue  les  diverses  espèces 

selon  les  objets  ou  les  matières  propres,  selon  que  l'on  consi- 
dère en  diverses  choses  la  connaissance  des  choses  occultes  ». 

Uad  terluini    fait    observer  que  «  les  choses   sur  lesquelles 

porte  l'attention  de  ceux  qui  pratiquent  la  divination  sont  con- 
sidérées par  eux  non  comme  des  signes  dont  ils  useraient  pour 

exprimer  ce  qu'ils  savent  déjà,  selon  qu'il  arrive  dans  la  détrac- '• 
lion;  mais  comme  des  principes  de  connaitie.  Or,  il  est  mani- 
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fesle  que  la  diversité  des  principes  diversifie  l'espèce,  même 

dans  les  sciences  déinonslralives  ».  —  On  remarquera  que  c'est 
dans  cette  dernière  réponse  que  saint  Thomas  nous  donne  le 

mot  formel  qui  explic[ue  pourquoi  nous  pouvons  parler  de  di- 

verses espèces  de  divination,  en  raison  des  diverses  choses  d'où 
l'on  veut  tirer  la  connaissance  de  l'avenir  ou  des  choses  occul- 

tes :  parce  que  ces  diverses  choses  que  l'on  considère,  ont  la 
raison  de  principes  divers  de  connaissance. 

La  divination  comprend  sous  elle  de  multiples  espèces,  parce 

que  la  recherche  indue  de  la  connaissance  des  choses  futures 

ou  occultes  peut  prendre  comme  principes  de  connaissance 

une  multitude  de  choses  diverses.  Parmi  ces  multiples  espèces, 

les  principales  sont  celles  qui  ont  recours  aux  démons  directe- 
ment, ou  aux  astres,  ou  aux  songes,  ou  aux  augures,  ou  aux 

sorts.  Saint  Thomas  va  les  considérer  successivement.  — 

D'abord,  la  première.  C'est  l'objet  de  l'article  qui  suit. 

Article  IY. 

Si  la  divination  qui  se  fait  par  l'invocation  des  démons 
est  illicite? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  la  divination  qui  se 

fait  par  l'invocation  des  démons  n'est  pas  illicite  ».  —  La  pre- 

mière déclare  que  «  le  Christ  n'a  rien  fait  d'illicite;  selon  cette 
parole  de  la  première  épître  de  saint  Pierre,  ch.  ii  (v.  22)  :  Lai 

qui  n'a  point  fait  de  péché.  Or,  le  Seigneur  posa  au  démon  cette 
question  :  Quel  est  ton  nom?  et  le  démon  répondit  :  Légion!  car 

nous  sommes  beaucoup,  ainsi  qu'on  le  voit  en  saint  Marc,  ch.  v 

(v.  9).  Donc  il  semble  qu'il  est  permis  dinlerroger  les  démons 
sur  quelque  chose  de  caché  ».  —  La  seconde  objection  fait  ob- 

server que  «  les  âmes  des  saints  ne  se  prêtent  point  à  des  in- 

terrogations illicites.  Or,  à  Saûl  interrogeant,  sur  l'issue  de  la 

guerre  qui  devait  se  faire,  une  femme  en  qui  était  l'esprit  des 
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pylhonnisses,  Samuel  daigna  apparaître  el  lui  prédit  ce  qui 

devait  arriver;  comme  on  le  voit  au  premier  livre  des  Rois, 

ch.  xwiTi  (V.  8  et  suiv.).  Donc  la  divination  qui  se  fait  par 

des  interrogations  que  l'on  pose  aux  démons,  n'est  pas  illicite  ». 

—  La  troisième  objection  dit  qu"  «  il  semble  que  c'est  chose 

permise  de  chercher  la  vérité  qu'il  est  utile  de  savoir  auprès  de 

quelqu'un  qui  la  sait.  Or,  parfois,  il  est  utile  do  savoir  certai- 
nes choses  occultes  qui  peuvent  être  sues  en  recourant  aux 

démons;  comme  s'il  s'agit,  par  exemple,  de  trouver  un  voleur. 

Donc  la  divination  qui  se  fait  par  l'invocation  des  démons  n'est 
pas  illicite  ». 

L'argument  5e(/  contra  est  le  texte  du  Deiiléronome,  ch.  xviii 

(v.  lo,  II),  où  «  il  est  dit  :  (^a'il  ne  .se  trouve  personne  en  toi 
(/ni  interroge  les  devins  ou  qui  consulte  les  oracles  » . 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  répond,  de  la  manière  la 
plus  formelle,  que  «  toute  divination  qui  se  fait  par  les  invo- 

cations des  démons  est  illicite,  pour  une  double  raison.  —  La 
première  se  prend  du  côté  du  principe  de  la  divination,  qui  est 

un  pacte  exprès  conclu  avec  le  démon  par  l'invocation  qu'on 
lui  adresse  ».  On  remarquera  la  notion  du  pacte  avec  le  démon, 

que  nous  donne  ici  saint  Thomas.  Il  n'est  point  nécessaire  de 
supposer  que  le  démon  apparaisse  et  vienne  lui-même  exté- 

rieurement conclure  ou  signer  un  pacte  avec  tel  homme;  bien 

que  parfois  la  chose  ait  pu  se  produire.  Il  suffit  que  l'homme 

invoque  le  démon,  à  lenel  d'avoir  son  secours  dans  l'obtention 

de  ce  qu'il  désire.  Cette  invocation,  sous  quelle  forme  qu'elle 

se  produise,  constitue  le  pacte  dont  il  s'agit  ici.  «  Or,  c'est  là 
chose  tout  à  fait  illicite.  Aussi  bien  est-il  dit  contre  quelques- 
uns  dans  Isaie,  ch.  xxviii  (v.  i5)  :  ]ous  ave:  dit  :  nous  avons 

contracté  alliance  avec  la  mort  :  nous  avons  fait  un  pacte  avec  l'en- 
fer. Et,  ajoute  saint  Thomas,  la  chose  serait  encore  plus  grave, 

si  on  faisait  un  sacrifice  ou  si  on  rendait  quel([ue  hommage  au 

démon  invoqué  »,  comme,  à  n'en  pas  douter,  la  chose  se  pra- 
tique encore  de  nos  jours,  non  seulement  chez  les  sauvages, 

mais  au  sein  des  sociétés  les  plus  civilisées,  parmi  les  sectes  lu- 
cifériennes.  (Cf.  entre  autres,  le  livre  si  instructif,  qui  a  pour  , 

litre  :  Lucifer  dénuisqur,  publié  sous  le   pseudonyme  de  Jean 
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Kostka,  par  Jules  Doincl,  aucion  archiviste  d'Orléans,  on  il 
avait  rétabli  une  église  gnoslique  doiil  il  fut  le  premier  évêque, 

du  temps  de  M^'  Goulié,  et  qui  mourut  en  disgrâce,  à  cause  de 
sa  conversion,  archiviste  de  Carcassonne,  en  1902).  —  «La  se- 

conde raison  se  tire  du  côté  de  l'événement  futur.  Le  démon, 
en  efîet,  qui  se  propose  la  perte  des  hommes,  [)ar  ces  sortes  de 

réponses,  même  si  quelquefois  il  dit  des  choses  vraies,  veut 

habituer  les  hommes  à  ce  qu'ils  aient  foi  en  lui;  et  de  la  sorte 
il  entend  les  conduire  à  quel([uc  chose  qui  soit  nuisible  au  sa- 

lut des  hommes.  Aussi  bien  saint  Athanasc  expliquant  ce  qu'on 
trouve  en  saint  Luc,  ch.  n  (v.  35)  :  //  te  cjourmnnda,  disant  : 

Tais-toi,  dit  :  Bien  (jue  te  démon  avouât  ta  vérité,  cependant  le 

Christ  arrêtait  sa  parole,  de  peur  qu'avec  la  vérité  il  ne  trahît  aussi 
sa  propre  malice.  Il  voulait  encore  nous  apprendre  à  ne  point  prê- 

ter attention  à  ces  sortes  de  manifestations,  même  si  la  vérité  s'y 

trouve  proclamée;  car  c'est  chose  indicjne  tjue  nous  soyons  instruits 

par  le  démon,  alors  cjue  nous  avons  l'Écriture  divine  ». 

Vad  primum  formule  une  distinction  imi)ortante,  à  l'occasion 

du  fait  de  l'Évangile  que  mentionnait  l'objection,  u  Comme  le 
dit  le  vénérable  Bède,  sur  saint  Luc,  ch.  viii  (v.  3o),  ce  nest 

point  comme  ignorant  que  le  Seigneur  s'enquiert  ;  mais  afin  que 
le  mcU  étant  découvert,  la  vertu  de  Celui  qui  allait  le  guérir  brillât 

d'un  plus  vif  éclat.  Or,  poursuit  saint  Thomas,  autre  chose  est 
de  demander  quelque  chose  au  démon  se  présentant  de  lui- 

même,  ce  qui  est  permis  quelquefois  pour  l'utilité  des  autres, 
surtout  quand  on  peut  le  contraindre  par  la  vertu  divine  à  dire 

la  vérité  ;  et  autre  chose  d'invoquer  le  démon  pour  recevoir  de 
lui  la  connaissance  des  choses  occultes  ».  —  Cette  distinction 

nous  marque  toute  la  différence  entre  les  pratiques  de  la  divi- 
nation superstitieuse,  et  ce  que  parfois  ont  pu  faire  les  saints 

ou  les  minisires  de  l'Église  dans  certaines  rencontres  où,  par 

l'autorité  même  de  Dieu,  ils  ont  contraint  le  démon  d'avouer, 
même  à  son  dommage,  certaines  vérités. 

L'atZ  secundum  tire  sa  réponse  du  livre  de  saint  Augustin  à 

Simplicien  (liv.  II,  ch.  ni).  «  //  n'est  pas  absurde  de  croire,  dit 

le  grand  Docteur,  qu'il  fut  perm'is,  par  une  certaine  dispense, 

(pi'rn  dehors  de  l'art  ou  de  la  puissance  magique,  en  vertu  d'une 
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dlspensalion  occulte  qui  cchappail  à  la  pylhonnisse  et  à  Saiil,  l'es- 
prit du  juste  se  montrât  aux  regards  du  roi,  devant  le  frapper  de 

la  sentence  divine.  Ou,  que  l'esprit  de  Samuel  ne  fut  pas  vérita- 
blement tiré  de  son  repos,  mais  que  ce  fut  quelque  fantôme  ou 

illusion  imagincdre  que  les  machinations  du  démon  fabriquèrent  : 

et  rÉcritùre  Cappelle  du  nom  de  Samuel,  comme  on  a  coutume 

d'appeler  du  nom  des  choses  elles-mêmes  les  images  qui  les  repré- 
sentent ».  —  Cette  seconde  explication  donnée  ici  par  saint  Au- 
gustin et  acceptée  par  saint  ïliomas,  est  celle  qui  doit  être 

apportée  aujourd'hui,  au  sujet  des  phénomènes  du  spiritisme 
où  sont  évoquées,  en  effet,  les  âmes  des  défunts  ;  —  à  supposer 

d'ailleurs  qu'il  ne  s'agisse  pas  de  simples  pratiques  de  super- 
cherie ou  de  charlatanisme,  comme  la  chose  peut  exister 

quelquefois. 

L'«d  tertium  déclare,  en  une  parole  qui  ne  souffre  pas  de 

réplique  et  qui  coupe  court  à  tous  les  subterfuges  d'une  curio- 

sité vaine  et  dangereuse,  qu'  «  aucune  utilité  temporelle  ne 

peut-être  comparée  au  dommage  du  salut  spirituel  que  l'on 

^  encourt  en  recherchant  ces  choses  occultes  par  l'invocation 

des  démons  ».  —  On  peut  ajouter  d'ailleurs  que  même  dans 

l'ordre  des  biens  temporels,  rien  n'est  plus  dangereux  que  de 

recomùr  aux  pratiques  de  l'occultisme  et  du  spiritisme.  Les 

conséquences  les  plus  redoutables  peuvent  s'ensuivre  ;  et  il 

n'est  pas  rare  que  la  raison  elle-même  ne  finisse  par  y 
sombrer. 

La  divination  par  l'invocation  des  démons  est  chose  illicite 

au  souverain  degré  ;  parce  qu'elle  suppose  un  pacte  exprès 

conclu  avec  le  démon,  notre  pire  ennemi  ;  et  qu'elle  conduit 
à  la  perte  des  hommes.  —  Mais  que  penser  de  la  divination 
qui  se  fait  par  les  astres  ?  Saint  Thomas  va  nous  répondre  à 

l'article  suivant,  qui  est  bien,  sans  doute,  l'une  des  pages  de 
philosophie  les  plus  pénétrantes  qui  aient  été  écrites  sur  ces 

délicates  questions. 

XII.  —  La  Religion.  23 

I 



354  SOMME    THéOLOGIQLK. 

Article  V. 

Si  la  divination  qui  se  fait  par  les  astres  est  illicite? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  la  divination  qui  se 

fait  par  les  astres  n'est  pas  illicite  ».  —  La  première  dit  qu'  «  il 

est  permis  d'annoncer  à  l'avance  les  etfets  en  considérant  les 
causes  ;  comme  les  médecins,  en  considérant  la  marche  de  la 

maladie,  annoncent  la  mort  à  l'avance.  Or,  les  corps  célestes 
sont  la  cause  des  choses  qui  se  font  dans  ce  monde  ;  comme 

saint  Denvs  même  le  dit,  au  chapitre  iv  des  yoms  divins  (de 

S.  Th.,  leç.  2  et  3).  Donc  la  divination  qui  se  fait  par  les  astres 

n'est  pas  illicite  ».  —  La  seconde  objection  déclare  que  a  la 

science  humaine  a  son  origine  dans  les  choses  de  l'expérience  ; 
comme  on  le  voit  par  Aristote  au  commencement  des  Métaphy- 

siques. Or,  de  multiples  expériences  ont  montré  à  beaucoup 

qu'on  pouvait  connaître  certaines  choses  futures  en  considé- 

rant les  astres.  Donc  il  ne  semble  pas  être  illicite  qu'on  use 
de  cette  divination  ».  —  La  troisième  objection  fait  remarquer 

que  ((  la  divination  est  dite  être  illicite  en  tant  qu'elle  repose 

sur  un  pacte  conclu  avec  les  démons.  Or,  cela  n'a  point  lieu 
dans  la  divination  qui  se  fait  par  les  astres  ;  mais  on  y  consi- 

dère seulement  la  disposition  des  créatures  de  Dieu.  Donc  il 

semble  que  cette  sorte  de  divination  n'est  pas  illicite  ». 

L'argument  sed  contra  est  formé  par  un  touchant  aveu  de 
«  saint  Augustin,  au  livre  IV  de  ses  Confessions  »  (ch.  m),  oii 

il  «  dit  :  Ces  observateurs  des  planètes,  qu'on  appelle  mathémati- 
ciens, étaient  consultés  par  moi  sans  relâche  ;  comme  ne  pratiquant 

aucun  sacrifice  ni  n'adressant  aucunes  prières  à  quelque  esprit  en 
vue  de  la  divination.  Et  toutefois  la  vraie  piété,  qui  est  la  piété 

chrétienne,  le  repousse  et  le  condanme  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  pose  comme  fondement 

le  point  essentiel  de  doctrine  déjà  établi.  «  Ainsi  qu'il  a  été  dit 

(art.  I,  ad  S""";  art.  2),  à  la  divination  qui  procède  d'une  opi- 

nion fausse  ou  vaine,  se  joint  l'opération  du  démon  afin  d'im- 
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pliquer  les  esprits  des  hommes  dans  la  vanité  ou  la  fausseté. 

Or,  celui-là  use  d'une  opinion  vaine  ou  fausse,  qui  veut  con- 
naître d'avance,  en  considérant  les  étoiles,  les  choses  futures 

qui  ne  peuvent  point  être  connues  d'avance  par  ce  moyen.  Il 

faut  donc  considérer  ce  qui  peut  être  connu  d'avance,  des  cIjo- 

ses  futures,  par  l'inspection  des  corps  célestes.  S'il  s'agit  des 

choses  qui  arrivent  nécessairement,  il  est  manifeste  qu'on  peut 
les  connaître  d'avance  en  considérant  les  étoiles  :  c'est  ainsi 
que  les  astronomes  annoncent  par  avance  les  éclipses  futures. 

Quant  à  la  connaissance  des  événements  futurs,  qui  serait 

obtenue  parla  considération  des  étoiles,  divers  hommes  ont  dit 
des  choses  diverses. 

((  Il  en  est,  en   effet,   qui  ont  dit  que  les  étoiles  signifient 

plutôt  quelles  ne  font  les  choses  qui  sont  annoncées  d'avance 
par  ceux  qui  les  considèrent  (cf.  S.  Augustin,  de  la  Cité  de  Dieu, 

liv.  V,  ch.  i).  —  Mais  c'est  là  chose  dite  d'une  façon  déraison- 

nable. Tout  signe  corporel,  en  effet,  ou  bien  est  l'effet  de  ce 
dont  il  est  le  signe,    comme  la  fumée  signifie  le  feu  qui   la 

cause  ;  ou  bien  il  procède  d'une  même  cause,  et  alors,  tandis 

qu'il  signifie  la   cause,    il   signifie   aussi,   par  voie  de   consé- 

quence,  l'effet,   comme   l'arc-en-ciel   signifie  parfois   le  beau 
temps,  selon  que  sa  cause  est  cause  du  beau  temps.  Or,  on  ne 

peut  pas  dire  que  les  dispositions  des  corps  célestes  et  leurs 

mouvements  soient  l'effet  des  événemenls  futurs.  Ni,  non  plus, 
on  ne  les  peut  ramener  à  une  cause  supérieure  commune  qui 

soit  d'ordre  corporel.  On  les  peut  ramener,  il  est  vrai,  à  une 
même  cause  commune  qui  est  la   Providence  divine  ;mais 

autre  est  la  raison  de  la  disposition  faite  par  la  divine  Provi- 
dence des  mouvements  et  du  site  des  corps  célestes,  et  autre  la 

raison  de  la  disposition  des  événements  futurs  contingents  : 

les  premiers,  en  effet,  sont  disposés  selon  une  raison  de  néces- 

sité, pour  qu'ils  arrivent  toujours  de  la  même  manière  ;  tandis 
que  les  autres  sont  disposés  selon  une  raison  de  contingence, 

pour  qu'ils  arrivent  contingemment. 

«  Il  suit  de  là  qu'on  ne  peut,  de  l'inspection  des  astres,  tirer 
par  avance  la  connaissance  des  choses  futures,  sinon  de  la 

manière  dont  les  effets  sont  connus  d'avance  par  leurs  causes  », 
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ainsi  que  les  autres  l'ont  dit.  Mais  il  faut  prendre  garde  que 

«  deux  sortes  d'efTets  sont  soustiails  à  la  causalité  des  corps 

célestes.  —  D'abord,  tous  les  efl'ets  qui  ariivent  accidentelle- 
ment, soit  dans  les  choses  humaines  »  ou  du  libre  arbitre, 

(I  soit  dans  les  choses  naturelles  »  ou  physiques.  «  C'est  qu'en 
elTet,  comme  il  est  prouvé  au  livio  VI  des  MéUiphysiques  (de 

S.  Th.,  leç.  3;  Did.,  liv.  V,  cli.  ni),  l'être  par  accident  n'a  pas 
de  cause,  et  surtout  de  cause  naturelle  »  ou  physique  «  comme 

est  la  vertu  des  corps  célestes  ;  car  ce  qui  se  fait  accidentelle- 

ment, n'est  à  proprement  parler  ni  èlre  ni  un  :  comme  si,  tandis 

qu'une  pierre  tombe,  il  se  fait  un  tremblement  de  terre  ;  ou  si, 

tandis  qu'un  homme  creuse  une  fosse,  un  trésor  est  trouvé  : 
ces  choses-là,  en  effet,  et  toutes  choses  semblables,  ne  sont  point 

quelque  chose  qui  soit  un  »  et  qui  ait  son  être  propre  parmi  les 

êtres  ;  «  mais  elles  sont  purement  et  simplement  multiples  » 

ou  constituées  de  plusieurs  choses  complètement  distinctes  et 

indépendantes  :  «  or,  l'opération  de  la  nature  se  termine  tou- 
jours à  quelque  chose  qui  est  un  »  formant  un  être  propre, 

avec  sa  forme  distincte  et  individuelle,  «  comme  elle  procède 

d'un  principe  qui  est  un,  savoir  la  forme  de  la  chose  naturelle  » 

et  physique  qui  agit  :  tout  être,  en  effet,  qui  agit,  et  rien  n'agit 

s'il  n'est  un  par  sa  forme  propre  et  distincte,  produit  un  sem- 
blable à  soi. 

«  Secondement,  sont  aussi  soustraits  à  la  causalité  des  corpa 

célestes,  les  actes  du  libre  arbitre,  lequel  est  une  faculté  de  la 

volonté  et  de  la  raison  (Maître  des  Sentences,  liv  II,  dist.  xxiv). 

C'est  qu'en  effet,  l'intelligenee  ou  la  raison  n'est  point  un  corps 

ni  l'acte  d'un  organe  corporel  ;  et,  par  conséquent,  la  volonté 

ne  l'est  pas  non  plus,  elle  qui  est  dans  la  raison  ;  comme  on 

le  voit  par  Aristote  au  livre  III  de  l'Ame  (ch.  iv,  n.  3,  4  ;  ch.  ix, 

11.  3  ;  de  S.  Th.,  leç.  7,  i^).  Or,  il  n'est  aucun  corps  qui  puisse 

imprimer  son  action  sur  une  chose  incorporelle.  Il  s'ensuit 

qu'il  est  impossible  que  les  corps  célestes  impriment  directe- 

ment leur  action  sur  l'intelligence  et  la  volonté.  Dire  cela 

serait  atïirmer  que  l'intelligence  ne  diffère  point  du  sens  : 

chose  qu'Âristote,  au  livre  de  l'Ame  (liv.  III,  ch.  m,  11.  i,  2; 
de  S.  Th..  leç.  4),  attribue  à  ceux  qui  disaient,  que  telle  est  la 
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volonté  dans  les  hommes,  comme  est  le  jour  causé  par  le  Père  des 

hommes  et  des  dieux,  c'est-à-dire  par  le  soleil  ou  le  ciel  ».  Le 

lexte  cité  ici  est  tiré  d'Homère,  au  chant  xviir  de  VOdyssée, 
V.  i36,  187  : 

Toloç  Y*?  vooç  àijTiv  k-Tt'.ybo^'Ao^j  avOpojTrov, 

olov  £7t'  'f^\^^OL0  iyf|<T:  TraTYip  àv5ptov  tî  Oswv  t£. 

(I  II  suit  de  (à  que  les  corps  célestes  ne  peuvent  point  être 

par  soi  la  cause  des  œuvres  du  libre  arbitre.  Ils  peuvent  cepen- 
dant incliner  à  ces  œuvres  par  mode  de  disposition,  en  tant 

qu'ils  ont  leur  action  sur  le  corps  humain,  et  par  conséquent 

sur  les  facultés  sensibles,  qui  sont  les  actes  d'organes  corporels, 
et  inclinent  aux  actes  humains.  Toutefois,  parce  que  les  facul- 

tés sensibles  obéissent  à  la  raison,  comme  on  le  voit  par  Aris- 
tote  au  livre  III  de  lAme  (ch.  \i,  n.  3  ;  de  S.  Th.,  leç.  i6)  et  au 

livre  I  de  l'Éthique  (ch.  xiii,  n.  17  et  suiv.  ;  de  S.  Th.,  leç.  20), 

aucune  nécessité  par  là  n'est  imposée  au  libre  arbitre,  mais 

contre  l'inclination  des  corps  célestes  l'homme  peut  agir  », 

selon  que  sa  propre  raison  s'y  détermine. 
Ces  lumineuses  explications  une  fois  données,  saint  Thomas 

conclut  :  «  Si  donc,  on  use  de  la  considération  des  astres  pour 

connaître  à  l'avance  les  événements  fortuits,  ou  encore  pour 
connaître  avec  certitude  les  actions  futures  des  hommes,  cela 

procède  d'une  opinion  fausse  et  vaine.  D'où  il  suit  que  ce  sera 
une  divination  superstitieuse  et  illicite.  —  Si,  au  contraire, 

quelqu'un  use  de  la  considération  des  astres  pour  connaître  à 

l'avance  les  choses  futures  qui  sont  causées  par  les  corps  céles- 
tes, comme  les  sécheresses,  les  pluies  et  autres  choses  de  ce 

genre,  ce  ne  sera  point  là  divination  illicite  ni  superstitieuse  ». 

«  Et,  par  là,  fait  observer  saint  Thomas,  la  première  objec- 
tion se  trouve  résolue  ». 

L'rtd  secundum  nous  donne  une  réponse  extrêmement  pré- 

cieuse pour  juger  comme  il  convient  ce  qu'il  pourrait  y  avoir 

d'un  peu  troublant,  au  premier  abord,  dans  certaines  vérifica- 

tions observées  dans  les  prédictions  de  l'astrologie  supersti- 
tieuse. —  «  Que  les  astrologues,  eu' considérant  les  astres,  pré- 

.i 
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disent  fréquemtuenl  des  choses  vraies,  cela  lient  ù  deux  causes. 

D'aboi'd,  paicc  (jue  la  plupart  des  hommes  sui\ent  les  passions 
corporelles  ;  et  \oilà  pourquoi  leurs  actes  sont  disposés,  dans  la 

plupart  des  cas,  selon  l'inclination  des  corps  célestes.  Il  \  en  a, 
au  conlraire,  peu,  savoir  les  seuls  sages,  qui  contiennent  par  la 

raison  ces  soites  d'inclinations.  De  là  vient  que  les  astrologues, 
en  beaucoup  de  choses,  annoncent  des  choses  \  laies  ;  et  sur- 

tout dans  les  événements  généraux,  (|ui  dépendent  de  la  mul- 
titude ».  On  remarquera  combien  grande  est  la  part  faile  par 

saint  Thomas  à  rinlluence  des  corps  célestes,  en  entendant  sur- 

tout par  ces  mots  l'ensemble  des  agents  cosmiques  au  milieu  et 

sous  l'action  desquels  se  déroule  notre  vie  humaine.  Nul  doute, 
en   elTet,   (jue  celte   inHuence  ne  soit   souvent   prépondérante, 

l)our  la   raison   si  profonde  que   vient  de  nous   indi(|uer   ici 

saint  Thomas,  savoir  que  la  plupart  des  hommes  obéissent  aux 

passions  et  (ju'ils  sont  peu  nombreux  ceux  qui  les  tiennent  en 
bride.  — ^^Mais  il  est  encore  une  autre  explication,  non  moins 

réelle,  quoique  plus  secrète,  de  ce  qu'il  peut  >•  avoir  de  vrai 

dans  certaines  prédictions  de  l'astrologie  superstitieuse.  Cette 
seconde    raison    est   «  l'immixtion    des    démons.    Aussi    bien 
saint  Augustin  dit,  au  livre  11  de  son  Commentaire  lilléral  de  la 

Genèse  (ch.  xvn)  :  Jl  faut  avouer  que  lorsque  des  choses  vraies 

sont  dites  par  les  mathématiciens  (c'est-à-dire  ici  les  astrologues), 
ces  choses-là  sont  dites,  par  une  certaine  inspiration  très  occulte 

que  les  esprits  des  hommes  subissent  sans  le  savoir  :  et  comme 

cela  tend  à  tromper  les  hommes,  c'est  l'œuvre  des  esprits  impurs 
et  séducteurs  à  qui  il  est  permis  de  connaître  certaines  choses 

vraies  touchant  les  choses  temporelles.  Et  c'est  pourquoi  il  con- 
clut :  En  raison  de  cela,  tout  bon  chrétien  doit  éviter  soit  les  mathé- 

maticiens soit  n  importe  lequel  de  ces  divinateurs,  et  surtout  ceux 

qui  disent  des  choses  vraies,  de  peur  que  par  un  certain  pacte  de 

société  ils  n'enlacent  l'âme  trompée  dans  le  commerce  des  démons  ». 
«  Et,  par  là,  ajoute  saint  Thomas,  la  troisième  objection  se 

trouve  résolue  ». 

>»ul  doute  que  la  divination  qui  se  fait  par  les  astres,  tou- 
chant les  choses  fortuites  ou  les  événements  humains  ne  soit 
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absolument  illicite.  En  se  livrant,  en  effet,  à  des  recherches 

vaines  et  improportionnées  aux  moyens  naturels  de  connaître 

qui  sont  du  ressort  de  l'homme,  elle  favorise  l'immixtion  des 
démons  et  ouvre  la  porte  toute  grande  à  la  perte  des  âmes.  — 

Faut-il  en  dire  autant  de  la  divination  qui  se  fait  par  les  son- 

ges ?  Saint  Thomas  va  nous  répondre  à  l'article  qui  suit,  encore 
une  admirable  page  de  philosophie,  plus  spécialement  ici  de 

psychologie  ou  encore  de  métaphysique  et  aussi  de  théologie 

scripturaire,  que  nous  aurons  grand  profit  à  relire. 

Article  VI. 

Si  la  divination  qui  se  fait  par  les  songes  est  illicite? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  la  divination  qui  se 

fait  par  les  songes  n'est  pas  illicite  ».  —  La  première  déclare 

qu' «  user  de  l'instruction  divine  n'est  pas  illicite.  Or,  dans  les 
songes  les  hommes  sont  instruits  par  Dieu.  Il  est  dit,  en  effet, 

dans  le  livre  de  Job,  ch.  xxxiii  (v.  i5,  i6)  :  Par  le  songe, dans 

ta  vision  nocturne,  quand  le  sommeil  est  tombé  sur  les  hommes  et 

quils  dorment  dans  leur  lit,  alors  Dieu  ouvre  les  oreilles  des  hom- 
mes et  les  formant  II  les  instruit  par  son  enseignement.  Donc  user 

de  la  divination  qui  est  par  les  songes,  n'est  pas  chose  illicite  ». 
—  La  seconde  objection  dit  que  «  ceux  qui  interprètent  les 
songes  usent  proprement  de  la  divination  des  songes.  Or,  nous 

lisons  que  de  saints  personnages  ont  interprété  les  songes.  C'est 

ainsi  que  Joseph  interprète  les  songes  de  l'échanson  de  Pha- 
raon et  du  maître  des  pains;  comme  on  le  lit  dans  la  Genèse, 

ch.  XL  (v.  8  et  suiv.).  De  même,  il  interpréta  le  songe  de  Pha- 

raon, comme  on  le  lit  dans  la  Genèse  encore,  ch.  xli  (v.  i5  et 

suiv.).  Pareillement,  Daniel  interpréta  le  songe  du  roi  de  Ba- 
bylone,  comme  on  le  trouve  dans  le  livre  de  Daniel,  ch.  ii 

(v.  26  et  suiv.),  et  iv  (v,  5  et  suiv.).  Donc  la  divination  des 

songes  n'est  pas  illicite  ».  —  La  troisième  objection  fait  re- 

marquer que  «  ce  qui  tombe  sous  l'expérience  commune  des 
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hommes,  il  est  déraisonnable  de  le  niei.  Or,  tous  expérimen- 

tent que  les  songes  ont  une  certaine  signification  à  l'endroit 
des  choses  futures.  Donc  il  est  vain  de  nier  que  les  songes 

n'aient  une  force  de  divination.  Et,  par  contre,  il  est  licite  de 

s'y  appliquer  ». 

L'argument  sef/  conlra  oppose  qu"  c  il  est  dit,  dans  le  DenLé- 

ronome,  ch.  xvni  (v.  lo)  :  Qu'il  ne  s'en  trouve  point  parmi  toi, 
qui  observe  les  songes  !  » 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  rappelle  que  «  comme  il 

a  été  dit  (art.  2,  5),*la  divination  qui  s'appuie  sur  une  opinion 
fausse  est  superstitieuse  et  illicite.  Pour  cela,  il  faut  considérer 

ce  qu'il  y  a  de  vrai  touchant  la  connaissance  des  choses  futures 

par  les  songes.  Or,  à  l'endroit  des  événements  futurs,  les  son- 

ges quelquefois  ont  la  raison  de  cause;  c'est  ainsi  que  l'esprit 

de  quelqu'un,  préoccupé  de  ce  qu'il  voit  dans  les  songes,  est 

amené  à  faire  ou  à  laisser  quelque  chose.  D'autres  fois,  les 

songes  sont  signes  de  certains  événements  futurs,  en  tant  qu'ils 
se  ramènent  à  une  cause  commune  aux  songes  et  à  ces  évé- 

nements futurs.  De  ce  chef,  on  tire  le  plus  souvent  la  connais- 

sance par  avance  des  choses  futures  en  partant  des  songes.  Il 

faut  donc  considérer  quelle  est  la  cause  des  songes,  et  si  elle 

peut  être  cause  des  événements  futurs,  ou  si  elle  peut  les  con- 
naître. 

«  Il  faut  donc  savoir  que  la  cause  des  songes  quelquefois 

est  à  l'intérieur,  et  quelquefois  à  l'extérieur.  —  La  cause  inté- 

rieure des  songes  est  double.  —  L'une,  du  côté  de  l'âme  :  en 

ce  sens  qu'à  l'imagination  de  l'homme  se  présentent,  quand  il 
dort,  les  choses  sur  lesquelles  sa  pensée  ou  ses  affections  se 

sont  attardées  quand  il  veillait.  Cette  cause  des  songes  n'est 
point  cause  des  événements  futurs.  Aussi  bien  ces  sortes 

de  songes  sont  quelque  chose  d'accidentel  par  rapport  aux 
événements  futurs;  et  si  parfois  ils  concordent,  ce  sera  fortuit. 

—  Mais  quelquefois  la  cause  intérieure  des  songes  est,  aussi, 

corporelle.  Car  de  la  disposition  intérieure  du  corps  se  forme 

certain  mouvement,  dans  l'imagination,  en  rapport  avec  cette 

disposition  :  c'est  ainsi  qu'à  l'homme  en  qui  prédominent  les 

humeurs  froides  il  vient  à  la  pensée  en  songe  qu'il  se  trouve 
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dans  l'eau  ou  dans  la  neige.  A  cause  de  cela,  les  médecins  di- 

sent qu'il  faut  prendre  garde  aux  songes  pour  connaître  les 

dispositions  intérieures  du  sujet  ».  Et  l'on  pourrait  appliquer 

cette  remarque  à  l'ordre  moral  :  il  est  certain,  en  effet,  que  les 

dispositions  morales  d'un  sujet  se  manifestent,  en  ce  qu'elles 
ont  de  plus  foncier,  par  la  nature  des  représentations  qui  oc- 

cupent l'esprit  ou  l'imagination  durant  le  sommeil. 
Mais  nous  avons  dit  que  la  cause  des  songes  pouvait  aussi 

quelquefois  être  extérieure.  Or,  «  la  cause  extérieure  des  son- 

ges est  également  double  :  l'une,  corporelle;  l'autre,  spirituelle. 

—  Corporelle,  selon  que  l'imagination  de  celui  qui  dort  est 

changée  soit  par  l'air  environnant,  soit  par  l'impression  du 

corps  céleste  en  telle  sorte  qu'à  celui  qui  dort  apparaissent  cer- 
taines imaginations  conformes  à  la  disposition  des  corps  cé- 
lestes. Quant  à  la, cause  spirituelle,  parfois  elle  vient  de  Dieu, 

qui  par  le  ministère  des  anges  révèle  aux  hommes  certaines 

choses  dans  les  songes,  selon  cette  parole  du  livre  des.Vomères, 

ch.  xii  (v.  6)  :  S'il  est  parmi  vous  quelque  prophète  du  Seigneur, 

Je  lui  apparaîtrai  en  vision,  ou  Je  lui  parlerai  par  songe.  D'autres 

fois,  par  l'opération  des  démons  apparaissent  à  ceux  qui  dor- 

ment certaines  imaginations  à  l'aide  desquelles  ils  révèlent 
certaines  choses  futures  à  ceux  qui  ont  avec  eux  des  pactes 
illicites.  ♦ 

«  Nous  dirons  donc,  conclut  saint  Thomas,  que  si  quelqu'un 

use  des  songes  pour  connaître  à  l'avance  les  choses  futures, 

selon  que  les  songes  procèdent  de  la  révélation  divine,  ou  d'une 
cause  naturelle,  soit  intrinsèque  soit  extrinsèque,  darvs  les 

limites  où  celte  cause  peut  s'étendre,  ce  ne  sera  pas  une  divi- 
nation illicite.  Mais  si  cette  sorte  de  divination  est  causée  par 

la  révélation  des  démons,  avec  lesquels  on  a  des  pactes  exprès, 

parce  qu'ils  ont  été  invoqués  pour  cela  ;  ou  tacites,  parce  que 

cette  sorte  de  divination  s'étend  à  ce  à  quoi  elle  ne  peut  pas 

s'étendre,  dans  ce  cas  on  aura  la  divination  illicite  et  supers- 
titieuse )). 

((  Et,  par  là,  dit  saint  Thomas,  les  objections  se  trouvent  ré- 
solues ». 
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Après  la  question  des  songes,  vient  celle  des  augures  et  de 

tout  ce  qui  s'\  rattache,  ("est  l'objet  de  l'article  qui  suit. 

Article  VII. 

Si  la  divination  qui  se  fait  par  les  augures,  les  présages 
et  autres  semblables  observations  des  choses  extérieures 
est  illicite  ? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  la  divination  qui  se 

fait  par  les  augures  et  les  présages  et  autres  semblables  obser- 

vations des  choses  extérieures  n'est  point  illicite  ».  —  La  pre- 

mière dit  que  «  si  elle  était  illicite,  les  saints  personnages  n'en 

auraient  point  usé.  Or,  nous  lisons  de  Joseph  qu'il  vaquait 

aux  augures.  Nous  lisons,  en  eft'et,  dans  la  Genèse,  ch.  xuv 

(v.  5),  que  l'intendant  de  Joseph  dit  »  aux  enfants  de  Jacob 
descendus  en  Egypte  :  «  La  coupe  que  vous  avez  volée  est  celle-là 
même  dans  laquelle  boit  mon  maître,  et  par  laquelle  il  a  coutume 

d'augurer:  et  lui-même,  Joseph,  dit,  après  (v.  i5),à  ses  frères  : 

Ignorez-vous  qu'il  n'est  personne  qui  soil  semblable  à  moi  dans  la 

science  d'augurer?  Donc  user  d'une  telle  divination  n'est  pas 
chose  illicite  ».  —  La  seconde  objection  déclare  que  «les  oiseaux 
connaissent  naturellement  certaines  choses  à  venir  en  ce  qui 

est  du  temps;  selon  cette  parole  du  Seigneur,  dans  Jérémie, 

ch.  vni  (v.  -)  -.Le  milan,  dans  le  ciel,  connaît  son  temps  ;  la  tour- 

terelle, l'hirondelle,  la  cigogne  gardent  le  temps  de  leur  venue.  Ov, 
la  connaissance  naturelle  est  infaillible  et  vient  de  Dieu.  Donc 

user  de  la  connaissance  des  oiseaux  pour  connaître  à  l'avance 
les  choses  futures,  ce  qui  est  augurer,  ne  semble  pas  être  illi- 

cite ».  — La  troisième  objection  fait  observer  que  «  Gédéon  est 

mis  au  nombre  des  saints,  comme  on  le  voit  par  l'Épitre  aux 

Hébreux,  ch.  xi  (v.  Sa).  Or,  (iédéon  usa  d'un  présage,  en  en- 

tendant le  récit  et  l'interprétation  d'un  songe,  comme  on  le 
lit  dans  le  livre  des  Juges,  ch.  vu  (v.  i3  et  suiv.).  Pareillement, 

Éliézer,  le  serviteur  d'Abraiiam,  comme  on  le  lit  dans  la   Ce- 



QUESTION    XCV.    —   DE   L.V   DIVINATION    SUPERSTITIEUSE.         363 

nèse,  cil.  xxiv  {\.  i3,  i4)-  Donc  il  semble  qu'une  telle  divina- 

tion n'est  pas  illicite  ». 
L'argument  sed  conlra  cite  la  défense  du  Dealéronoine , 

cil.  xviii  (v.  lo),  où  «  il  est  dit  :  Qu'il  ne  s'en  trouve  po'int  parmi 
loi,  qui  observe  les  augures».  —  On  remarquera  avec  quel  à-pro- 

pos sont  cités  ces  textes  du  Deutéronoine,  qui  nous  aïontrent 

que  les  points  de  doctrine  touchés  dans  tous  ces  articles,  relè- 

vent expressément  de  l'autorité  même  des  Ecritures  et  de  Dieu. 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas,  comme  s'il  continuait 
largumentation  des  articles  précédents  et  supposant  les  dis- 

tinctions déjà  marquées,  répond  que  «  pour  les  mouvements 

ou  les  gazouillements  et  les  cris  des  oiseaux  ou  toutes  autres 

dispositions  de  cette  sorte  considérées  dans  les  choses  (cf.  l'ex- 

posé de  l'art.  3),  il  est  manifeste  que  tout  cela  n'est  point  cause 
des  événements  futurs;  et,  par  suite,  on  ne  peut  pas  tirer  de  là 
la  connaissance  des  événements  futurs  comme  de  leur  cause.  11 

demeure  donc  que  si  on  connaît  par  là  quelques  choses  futures, 

ce  sera  en  tant  que  c'est  l'effet  de  certaines  causes  qui  cau- 
sent aussi  ou  connaissent  les  événements  futurs. 

«  Or,  la  cause  des  opérations  des  animaux  sans  raison  est  un 

certain  instinct  par  lequel  ils  sont  mus  en  mode  de  nature; 

ils  n'ont  pas,  en  effet,  la  maîtrise  de  leur  acte.  —  Cet  instinct 

peut  procéder  d'une  double  cause.  Lune  est  corporelle.  Comme, 

en  effet,  les  animaux  sans  raison  n'ont  que  l'âme  sensitive 

dont  toutes  les  puissances  sont  des  actes  d'organes  corporels, 
leur  àme  est  soumise  à  la  disposition  des  corps  environnants, 

et,  avant  tout,  des  corps  célestes.  Il  suit  de  là  que  rien' n'em- 
pêche que  certaines  de  leurs  opérations  soient  les  signes  de 

choses  futures,  en  tant  qu'elles  sont  en  rapport  de  conformité 

avec  les  dispositions  des  corps  célestes  et  de  i'air  environnant, 

d'où  proviennent  certains  événements  futurs.  Toutefois  il  faut 

en  cela  considérer  deux  choses.  D'abord,  que  ces  sortes  d'opé- 

rations ne  s'étendent  qu'à  connaître  d'avance  les  choses  futu- 
res qui  sont  causées  par  les  mouvements  des  corps  célestes, 

ainsi  qu'il  a  été  dit  plus  haut  (art.  5,  6).  Ensuite,  qu'elles  ne 

s'étendent  qu'à  ce  qui  peut  en  quelque  manière  se  rapporter  à 
ces  animaux.  Ils  reçoivent,  en  effet,  par  les  corps  célestes,  une 
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certaine  connaissance  naturelle  et  un  certain  instinct  par  lap- 
porl  aux  choses  qui  sont  nécessaires  à  leur  vie;  comme  sont 

les  immulations  qui  se  font  par  les  pluies  et  les  vents  et  autres 

clioses  de  ce  genre. 

D'une  autre  manière,  ces  sortes  dinstincls  sont  causés  pai- 
une  cause  spirituelle;  savoir  :  ou  bien  par  Dieu,  comme  on  le 

voit  pour  la  colombe  qui  descendit  sur  le  Christ  »,  au  moment 

de  son  baptême,  «  et  pour  le  corbeau  qui  nourrissait  Klie,  et 

pour  le  poisson  qui  absorba  et  rejeta  Jouas;  ou  aussi  par  les 

démons  qui  se  servent  de  ces  sortes  d'opérations  des  animaux 
pour  impliquer  les  âmes  dans  des  opérations  vaines. 

«  La  raison  paraît  être  la  même  pour  toutes  les  autres  choses 

de  même  nature,  sauf  pour  les  présages  »  qui  se  tirent  des  pa- 

roles fortuites  humaines.  ((  C'est  qu'en  effet,  les  paroles  hu- 
maines qui  sont  prises  comme  présages  ne  sont  point  soumi- 

ses à  la  disposition  des  étoiles  »,  puisqu'elles  procèdent  d'une 
cause  libre.  «  Elles  sont  disposées  cependant  par  la  divine  Pro- 

vidence ;  et  quelquefois  aussi  par  l'opération  des  démons. 
«  Nous  dirons  donc,  conclut  saint  Thomas,  que  toute  divi- 

nation de  cette  nature,  si  elle  s'étend  au  delà  de  ce  à  quoi  l'on 

peut  atteindre  selon  l'ordre  de  la  nature  ou  de  la  divine  Pro- 
vidence, est  superstitieux  et  illicite  ». 

Vad primum  expli(jue  que  «  Joseph,  quand  il  dit  qu'il  n'était 

personne  qui  fût  semblable  à  lui  dans  la  science  d'augurer, 

dit  cela,  d'apiès  saint  Augustin  {Questions  sur  la  Genèse,  q.  cxlv), 

en  plaisantant,  non  d'une  façon  sérieuse,  se  référant  peut-être 
à  ce  que  le  vulgaire  pensait  de  lui.  Et  pareillement  aussi  son 

intendant  parla  de  même  ». 

L'«d  secundum  dit  que  ce  k  texte  cité  dans  l'objection  parle 
de  la  connaissance  des  oiseaux  relativement  aux  choses  qui  les 
concernent.  Or,  considérer  leurs  cris  ou  leurs  mouvements 

pour  connaître  d'avance  ces  choses-là  n'est  pas  illicite  ;  comme 

si  quelqu'un,  du  fait  que  le  corneille  croasse  fréquemment, 
prédit  que  la  pluie  arrivera  bientôt». 

L'rtd  tert'mm  répond  que  «  Gedéon  observa  le  récit  et  l'expli- 

cation du  songe,  s'en  servant  comme  d'un  présage,  parce  qu'il 
le  considéra  comme  ordonné  à  son  instruction   par  la  divine 
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Providence.  —  Et,  pareillement,  Eliézei"  prit  «^ardc  aux  paroles 
de  la  jeune  fille,  après  avoir  fait  à  Dieu  sa  prière  ». 

Il  ne  nous  reste  plus  qu'à  considéier  une  dernière  espèce  de 

divination,  mais  d'une  importance  toute  spéciale  en  raison  de 

sa  fréquence  parmi  les  hommes.  C'est  la  divination  des  sorts. 

Elle  va  faire  l'objet  de  l'article  suivant. 

Article  VIII. 

Si  la  divination  des  sorts  est  illicite? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  la  divination  des 

sorts  n'est  pas  illicite  ».  —  La  première  est  que  «  sur  ces  mots 
du  psaume  (xxx,  v.  i6)  :  Entre  vos  mains  se  trouve  mon  sort,  la 

glose,  de  saint  Augustin,  dit  :  Le  sort  n'est  pas  quelque  chose  de 
mal,  mais  ce  qui,  dans  le  doute  humain,  indique  la  volonté  divine  ». 

—  La  seconde  objection  dit  que  «  les  choses  qui  sont  marquées 

dans  l'Écriture  avoir  été  observées  par  les  saints  ne  semblent 

pas  être  illicites.  Or,  de  saints  personnages,  tant  dans  l'An- 
cien que  dans  le  Nouveau  Testament,  sont  trouvés  avoir  usé 

des  sorts.  Nous  lisons,  en  effet,  dans  le  livre  de  Josué,  ch.  vu 

(v.  i3  et  suiv.),  que  Josué,  sur  le  commandement  du  Seigneur, 

punit,  par  le  jugement  des  sorts,  Achar  qui  avait  soustrait 

quelque  chose  de  ce  qui  avait  été  voué  par  anathème.  De  même, 

Saûl  découvrit,  par  le  sort,  que  Jonathas  avait  mangé  le  miel, 

comme  on  le  voit  au  livre  I  des  Rois,  ch.  xiv  (v.  38  et  suiv.). 

Jonas,  aussi,  tandis  qu'il  fuyait  loin  du  Seigneur,  fut  décou- 
vert par  le  sort,  et  jeté  à  la  mer,  comme  on  le  lit,  dans  son 

livre,  ch.  i  (v.  -  et  suiv.).  Pareillement,  c'est  a«  sor^  que  sortit 

Zacharie  pour  mettre  l'encens,  comme  on  le  lit  dans  saint  Luc, 
ch.  I  (v.  9).  De  même,  saint  Matthias  fut  élu  par  le  sort,  de  la 

part  des  Apôtres,  pour  être  élevé  à  l'apostolat,  comme  on  le  lit 
dans  le  livre  des  Actes,  ch.  i  (v.  26).  Donc  il  semble  que  la  di- 

vination des  sorts  n'est  pas  illicite  »>.  —  I.a  troisième  objection 



'AÙÙ  SOMME  THr.oror.iQUE. 

fait  remni((uei'  (jue  «  le  combat  du  pugilat,  tju'on  appelle»  en 

latin  ou  >.'u  j/icc  »<  mnnomachia ,  c'est-à-diie  le  combat  singu- 

lier »  ou  le  duel,  «  et  les  jugements  du  feu  et  de  l'eau,  qui 
sont  appelés  (dans  le  droit)  valgaria  ou  vnhjuires  »,  se  ratta- 

chant à  ces  multiples  épreuves  pratiquées,  en  ellet,  à  l'endroit 
du  vulgaire  ou  des  serfs  et  des  femmes,  tandis  (jue  le  duel  était 

l'épreuve  réservée  aux  hommes  libres,  «  semblent  se  rapporter 

aux  sorts,  alors  qu'en  effet  par  ces  sortes  d'épreuves  on  reclier- 
chait  certaines  choses  occultes.  Or,  ces  choses-là  ne  semblent 

pas  être  illicites;  car  nous  lisons  que  même  David  engagea  un 

combat  singulier  avec  le  Philistin,  ainsi  qu'il  est  marqué  au 
livre  I  des  Rois,  ch.  xvn  (v.  Sa  et  suiv.).  Donc  il  semble  que  la 

divination  des  sorts  n'est  pas  illicite  )>. 

L'argument  sed  contra  apporte  simplement  le  texte  du  Droit. 
«  Il  est  dit,  dans  les  Décrets,  XXVI,  q.  v  (canon  Sortes)  :  Les 

sorts,  par  lesquels  vous  juge:  toutes  choses  dans  vos  provinces,  et 

que  les  Pères  ont  condamnés ,  nous  décernons  qu'ils  ne  sont  rien 
autre  chose  que  divinations  et  maléfices.  Cest  pourquoi  nous  vou- 

lons qu'ils  soient  totalement  condamnés  ;  et  nous  ne  voulons  pas  que 
dorénavant  ils  soient  même  nommés  parmi  les  chrétiens.  Et  nous 

défendons  qu'on  les  exerce,  sous  peine  d'anathème  »>.  —  On  voit 
avec  quelle  netteté  les  Pontifes  romains  se  prononçaient  contre 

toutes  ces  pratiques  si  en  honneur  dans  certains  pays  même 
au  sein  de  la  chrétienté.  Saint  Thomas  va  nous  donner  la 

raison  théologique  et  le  vrai  sens  ou  la  vraie  portée  de  ces 

prohibitions  si  justement  sévères. 

Au  corps  de  l'article,  il  nous  rappelle  d'abord,  que  «  comme 
il  a  été  dit  plus  haut  (art.  3),  les  sorts  se  disent,  proprement, 

lorsque  quelque  chose  se  fait  pour  connaître,  en  considérant 

ce  qui  arrive,  quelque  chose  de  caché.  Et  si  l'on  cherche,  par 
le  jugement  des  sorts,  quelle  chose  doit  être  attribuée  à  quel- 

qu'un, qu'il  s'agisse  de  possession  de  biens,  ou  d'honneur  et 

de  dignité,  ou  de  peine,  on  d'action,  on  a  le  sort  distributif  » 

(en  latin  sors  divisoria).  «  Si  l'on  cherche  ce  qu'il  faut  faire,  on 

a  le  sort  consultatif  {sors  consultoria).  Si  l'on  cherche  ce  qui 
doit  arriver,  on  a  le  sort  divinatoire  {sors  divinatoria)  ». 

Voilà  donc  ce  qu'est  le  sort  et  quels  sont  ses   trois  grands 
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genres.  Saint  Thomas,  parlant  de  celte  notion,  ajoute  tout  de 

suite  :  «  Les  actes  humains  qui  sont  requis  pour  les  sorts  », 

puisqu'ils  sont  précisément  ce  qu'on  y  observe  pour  connaître 

ce  qu'on  désire  savoir,  u  ne  sont  point  soumis  à  la  disposition 
des  étoiles;  ni,  non  plus,  ce  qui  en  résulte.  11  suit  de  là  que  si 

quelqu'un  use  des  sorts  avec  cette  intention,  comme  si  ces  sor- 

tes d'actes  humains  qui  sont  requis  pour  les  sorts  avaient  leur 

effet  selon  la  disposition  des  étoiles,  c'est  une  opinion  vaine 

et  fausse;  et  qui,  par  conséquent,  ne  manque  pas  de  l'ingérence 

des  démons.  D'oii  il  suit  encore  qu'une  telle  divination  sera 

superstitieuse  et  illicile.  —  Que  si  l'on  écarte  cette  cause,  il  est 
nécessaire  que  le  résultat  des  actes  qui  se  font  dans  les  sorts 

soit  attendu  ou  de  la  fortune  ou  d'une  cause  spirituelle  qui 

dirige  »  ces  opérations.  «  Si  c'est  de  la  fortune,  chose  qui  peut 
se  dire  seulement  du  sort  distributif,  il  ne  semble  point  que  le 

sort  ait  d'autre  vice  sinon  peut-être  celui  de  chose  vaine  ; 

comme  si  quelques-uns,  ne  parvenant  point  à  s'entendre  pour 
diviser  quelque  chose,  veulent  user  des  sorts  pour  cette  divi- 

sion, livrant  en  quelque  sorte  à  la  fortune  de  déterminer  quelle 

partie  reviendra  à  chacun. 

«  Si  c'est  d'une  cause  spirituelle  qu'on  attend  le  jugement 

des  sorts,  parfois  c'est  du  démon  qu'on  l'attend  ;  comme  ce 
qui  est  dit  dans  Ézéchiel,  ch.  xxi  (v.  21),  que  le  roi  de  Babylone 

se  tint  au  point  de  division,  où  commençaient  les  deux  routes, 

mêlant  ses  flèches,  et  là  interrogea  les  idoles,  consulta  le  foie. 

De  tels  sorts  sont  illicites  ;  et  défendus,  selon  les  canons.  — 

Parfois,  c'est  de  Dieu  qu'on  attend  le  jugement;  selon  cette  pa- 
role des  Proverbes,  ch.  xvi  (v.  33).  Les  sorts  sont  jetés  dans  les 

pans  de  la  robe  :  mais  ils  sont  disposés  par  le  Seigneur.  Un  tel  sort 

n'est  point  mauvais  en  soi,  comme  le  note  saint  Augustin  {sur 

le  psaume  xxx,  sermon  11).  Et  cependant  le  péché  peut  s'y  ren- 

contrer, d'une  quadruple  manière.  —  D'abord,  si  ou  recourt 
aux  sorls,  sans  aucune  nécessité;  car  cela  semble  se  rattacher 

à  la  tentation  de  Dieu.  Aussi  bien  saint  Ambroise  dit,  sur  saint 

Luc  (ch.  I,  V.  8  et  suiv.)  :  Celui  qui  est  élu  par  le  sort  ne  tombe 

point  sous  le  jugement  humain.  —  Secondement,  si  quelqu'un, 
même  dans  le  cas  de  nécessité,  use  des  sorts  sans  respect.  Aussi 
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bien,  At//-  ̂ .s-  Actes  îles  apôtres  (th.  i),  le  vénéruble  Bède  dit  : 

.S"/7  en  est  (jtii,  poussés  par  quelque  nécessité,  pensent  que  Dieu  doit 

être  consulté  par  les  sorts,  à  l'exemple  des  Apdlres,  qu'ils  voient 

que  les  Apôtres  eux-mêmes  ne  firent  cela  qu'après  avoir  réuni 

l'assemblée  des  frères  et  adressé  leurs  prières  à  Dieu.  —  Troisiè- 
inenicnt,  si  les  oracles  divins  sont  tournés  aux  choses  et  aux 

intérêts  de  la  terre.  Aussi  bien  saint  Augustin  dit,  Aux  Enquêtes 

de  janvier  (liv.  II,  ch.  xx)  :  Il  en  est  qui  tirent  les  sorts  des 

pages  de  l'Évangile  ;  et,  bien  qu'il  soit  à  désirer  qu'ils  fassent  cela 
plutôt  que  de  recourir  à  la  consultation  des  démons,  cependant 

cette  coutume  me  déplaît,  qu'on  veuille  tourner  les  oracles  divins 
aux  affaires  du  siècle  et  à  la  vanité  de  cette  vie.  —  Quatrième- 

ment, si  dans  les  élections  ou  choix  ecclésiastiques,  qui  doi- 

vent se  faire  par  l'inspiration  de  l'Esprit-Saint,  on  use  de  sorts. 
Aussi  bien,  comme  le  dit  le  vénérable  Bède,  sur  les  Actes  des 

Apôtres  (ch.  i),  saint  Mathius,  ordonné  avant  la  Pentecôte,  est 

demandé  au  sort,  en  ce  sens  et  pour  cette  raison  que  la  pléni- 

tude de  l'Esprit-Saint  n'avait  pas  encore  été  répandue  sur 

l'Église;  après,  au  contraire,  les  sept  diacres  furent  ordonnés, 

non  par  le  sort,  mais  par  l'élection  ou  le  choix  des  disciples.  Il  er» 
va  autrement  pour  les  dignités  temporelles,  qui  sont  ordon- 

nées à  régir  les  choses  de  la  terre,  et  dans  lesquelles  souvent 

les  hommes  recourent  aux  sorts,  comme  pour  la  répartition 

des  autres  choses  temporelles  n.  —  Cette  dernière  remarque 

de  saint  Thomas  nous  montre,  une  fois  de  plus,  à  quelle  dis- 
tance doivent  se  trouver  dans  notre  estime,  ou  notre  respect, 

et  notre  manière  de  les  traiter,  les  choses  purement  tempo- 

relles ou  civiles,  quelque  hautes  qu'elles  puissent  être  d'ailleurs, 
et  les  choses  spirituelles  ou  qui  appartiennent  en  propre  à 

l'Église,  s"agirait-il  là  même  des  plus  infimes.  Un  abîme,  en 
quelque  sorte  infini,  les  sépare. 

Saint  Thomas  conclut,  après  avoir  déterminé  en  détail  ces 

umltiples  conditions,  que  «  dans  le  cas  d'une  nécessité  pres- 
sante, il  est  permis  dinqjlorer,  avec  le  respect  voulu,  par  le 

sort,  le  jugement  divin  ».  Un  double  exemple  qu'il  cite,  en 
sautorisant  de  saint  Augustin,  fait  bien  comprendre  la  portée 

de  cette  concession.  «  Saint  Augustin,  en  effet,   dit,    dans  sa 
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lettre  à  Honorai  :  Si,  parmi  les  minisires  de  Dieu,  il  y  a  lulle  pour 

savoir  qui  demeurera,  en  lenips  de  perséculion,  ou  (jui  prendra  la 

fuile,  afm  que  l Église  ne  soil  pas  abandonnée  par  la  fuile  ou  par 

la  mort  de  lous,  si  celle  discussion  ne  peul  élre  1er  minée  aulre- 

nienl,  aulanl  qu'il  m'apparail,  on  doit  choisir  par  le  sorl  ceux  qui 
demeureront  cl  ceux  qui  prendront  la  fuile.  Et,  au  livre  I  de  la 

Doctrine  chrétienne  (cli.  xxviii),  il  dit  :  «  S'il  le  restait  quelque 

chose  quil  faudrait  donner  à  celui  qui  n'a  pas,  sans  quil  fût 
possible  de  donner  à  deux,  dans  le  cas  ou  deux  se  présenteraient  à 

toi,  dont  aucun  ne  remporterait  sur  l'autre  ni  par  le  besoin,  ni  par 
aucun  lien  le  rattachant  à  toi,  tu  ne  ferais  rien  de  plus  juste  que 

lie  choisir,  par  le  sort,  à  qui  des  deux  donner  ce  que  tu  ne  pour- 
rais donner  ii  tous  deux  ». 

((  Et,  par  là,  déclare  saint  Thomas,  la  première  objection  et  la 
seconde  se  trouvent  résolues  ». 

Vad  tertium  formule  une  réponse  qui  doit  être  particulière- 

ment notée,  car  saint  Thomas  y  enseigne  ce  qu'il  faut  penser 
des  fameux  «  jugements  de  Dieu  »  si  en  honneur  dans  cer- 

taines régions  au  Moyen  âge.  «  Le  jugement  du  fer  chaud  ou 
de  leau  houillante,  nous  dit  le  saint  Docteur,  est  ordonné  sans 

doute  à  la  recherche  de  quelque  péché  occulte  à  l'aide  de  quel- 

que chose  que  l'homme  fait;  et,  en  cela,  il  convient  avec  les 

sorts.  Toutefois,  en  tant  qu'est  attendu  un  certain  etTet  mira- 
culeux de  la  part  de  Dieu,  il  dépasse  la  raison  commune  des 

sorts.  Et  c'est  pourquoi  ce  jugement  est  rendu  illicite  :  soit 

parce  qu'il  est  ordonné  à  juger  les  choses  occultes,  qui  sont 
réservées  au  jugement  divin;  soit  aussi  parce  que  cette  sorte 

de  jugement  n'est  point  sanctionné  par  l'autorité  divine.  Aussi 
hien  »,  dans  le  Décret  de  Gratien,  deuxième  partie.  Cause 

«  II,  q.  V,  dans  le  décret  du  pape  Etienne  A"  (canon  Consuluisti), 
il  est  dit  :  Arracher  son  aveu  à  qui  que  ce  soit,  par  l'épreuve  du 

fer  rougi  ou  de  l'eau  bouillante,  n'est  pas  approuvé  par  les  saints 

canons  ;  et  ce  qui  n'est  point  scmct'ionné  par  un  document  des  saints 
Pères  ne  doit  pas  élre  présumé  par  une  invention  superstitieuse.  Il 

a  été  concédé,  en  effet,  à  notre  gouvernement  de  juger,  en  ayant 

devcmt  les  yeux  la  crainte  de  Dieu,  les  délits  rendus  publics  par  un 

aveu  spontané  ou  par  les  preuves  des  témoins.  Quant  aux  péchés 

XII.  —  La  Religion.  24 
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occultes  et  inconnus,  ils  doivent  être  laissés  à  Celui  qui  «  seul  con- 

naît les  cœurs  des  enfants  des  hommes  »  ;  règle  magnifique  pro- 
clamée par  le  Pontife  romain  et  qui  fixe  tout  ensemble  les 

limites  du  domaine  (jui  tombe  sous  l'action  juridique  exté- 

rieure de  l'Eglise  elle-même  et  le  mode  seul  légitime  dont  cette 

action  juridique  doit  s'y  exercer.  —  Saint  Tbomas  ajoute,  en 
une  parole  que  nous  ne  saurions,  non  plus,  ni  trop  souligner, 

ni  trop  retenir  :  «  La  même  raison  semble  valoir  pour  la  loi 

des  duels;  sauf  qu'elle  se  rapproche  davantage  de  la  commune 

raison  des  sorts,  en  tant  que  là  n'est  pas  attendu  ({uelque  effet 

miraculeux,   si   ce  n'est  peut-être  quand    les  champions  sont  ^ 
par  trop  inégaux  comme  force  ou  comme  art  ».  —  Nous  avions 

déjà  eu  l'occasion  de  parler  du  duel,  à  propos  de  la  rixe,  dans 

le  traité  de  la  charité,  et  nous  avions  dit  (ju'il  devait  être  ré- 

prouvé comme  un  acte  d'anarchie,  ici,  saint  Thomas  le  réprouve 

plutôt  sous  la  raison  d'abus  légal,  institué  ou  approuvé  par 
une  certaine  autorité  de  la  loi  ou  de  la  coutume  et  utilisé  en 

quelque  sorte  par  le  pouvoir  lui-même  par  mode  d'épreuve 
judiciaire.  Les  deux  aspects  se  retrouvent,  en  elTet,  dans  le  duel. 

Car  il  a  été  parfois  une  sorte  d'institution  sociale  :  auquel  cas 
il  rentre  un  peu  sous  les  pratiques  surperstitieuses  condamnées 

dans  le  décret  du  pape  Etienne  V,  comme  vient  de  nous  le  dire 

saint  Thomas.  Et,  d'autres  fois,  il  se  présente,  en  marge  même 

de  la  législation  du  pays,  et  plutôt  toléré  qu'approuvé,  comme 

acte  des  individus  cherchant  à  tromper  leur  impatience  à  l'en- 
droit des  lenteurs  ou  des  imperfections  de  la  justice  publique 

et  se  faisant  justice  eux-mêmes  :  auquel  cas,  manifestement,  il 
se  rattache  à  la  rixe  ou  aux  combats  privés  et  constitue  un  acte 

d'anarchie. 

Une  dernière  question  nous  resté  à  examiner  au  sujet  des 

vices  qui  s'opposent  à  la  vertu  de  religion  par  excès,  et  qui 

sont  compris  sous  le  nom  général  de  superstition.  C'est  la 

question  des  vaines  observances.  —  Nous  allons  l'aborder  tout 
de  suite. 



Ql  ESTION  XCVI 

DES  SUPERSTITIONS  DES  OBSERVANCES 

C-etle  question  comprend  quatre  articles  : 

1°  Des  observances  en  vue  de  la  science  à  acquérir,  qui  sont  mar- 

quées dans  l'art  notoire; 
2°  Des  observances  qui  sont  ordonnées  à  l'immutation  de  certains 

corps; 

3'  Des  observances  qui  sont  ordonnées  à  tirer  les  conjectures  tou- 
chant les  événements  heureux  ou  malheureux; 

/i"  Des  suspensions  au  cou  de  paroles  sacrées. 

A  ces  quatre  chefs  se  ramènent  les  principales  pratiques  su- 
perstitieuses ayant  trait  à  la  direction  de  la  vie  humaine  ou  à 

sa  gestion  et  à  son  gouvernement  autrement  que  sous  l'action 
normale  de  la  divine  Providence.  —  Comme  le  montre  le  titre 

même  de  la  question,  il  ne  s'agit  plus  ici  de  la  simple  consi- 
dération ou  observation  des  choses  qui  sont  ou  qui  se  font,  en 

vue  d'une  acquisition  indue  de  la  science,  ce  qui  était  l'objet 

de  la  question  précédente  ;  mais  de  pratiques  ou  d'observances 

en  vue  de  certains  effets  à  obtenir  dans  l'ordre  du  bien  à  acqué- 
rir ou  du  mal  à  éviter.  —  La  nature  de  chacun  des  points  en 

question  nous  apparaîtra  nettement  en  lisant  dans  leur  teneur 

les  quatre  articles  qui  les  étudient.  —  Venons  tout  de  suite  à 

l'article  premier. 

Article  Premier. 

Si  user  des  observances  de  l'art  notoire  est  chose  illicite? 

Par  ces  mots  a  arl  notoire  »,  du  latin  ars  notoria,  on  dési- 

gnait autrefois  (car  aujourd'hui  cet  art  notoire  semble  être  peu 
connu)  un   art  cabalistique  par  lequel  on   prétendait  pouvoir 
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acqiiéiii"  la  science  universelle.  C'est  de  lui  qu'il  s'agit  dans  le 

présent  article.  —  Trois  objections  veulent  prouver  qu"  «  user 

des  observances  de  l'art  notoire  n'est  pas  chose  illicite  ».  —  La 

première  fait  remarquer  qu'  «  une  chose  est  illicite  d'une  dou- 

ble manière  :  ou  selon  le  genre  de  l'œuvre,  comme  l'homicide, 

le  vol;  ou  du  fait  qu'elle  est  ordonnée  à  une  mauvaise  fin, 

comme  si  quelqu'un  donne  une  aumône  par  vaine  gloire.  Or, 

les  choses  qui  sont  observées  dans  l'art  notoire  ne  sont  pas 

illicites  selon  le  genre  ou  l'espèce  de  l'œuvre;  car  ce  sont  des 
jeûnes  ou  des  prières  faites  à  Dieu.  De  même,  elles  sont  or- 

données à  une  bonne  fin  ;  puisque  c'est  pour  acquérir  la  sience. 

Donc  user  de  ces  sortes  d'observances  n'est  pas  chose  illicite  ». 

—  La  seconde  objection  dit  qu'  »  on  voit,  dans  le  livre  de  Da- 

niel, ch.  I  (v.  17),  qu'^wo"  jeunes  gens  qui  praliquaient  l'absti- 

nence, Dieu  donna  ta  science  el  l'instruction  en  toute  sorte  de  livres 

et  de  sagesses.  Or,  les  observances  de  l'art  notoire  consistent  en 
certains  jeûnes  et  certaines  abstinences.  Donc  il  semble  que 

c'est  de  Dieu  que  cet  art  obtient  son  effet.  Ce  n'est  donc  pas 

chose  illicite  d'en  user  ).  —  La  troisième  objection  rappelle  que 

«  c'est  chose  désordonnée  de  s'enquérir  auprès  des  démons  des 

choses  futures,  parce  qu'ils  ne  les  connaissent  point,  cette  con- 
naissance étant  le  propre  de  Dieu,  comme  il  a  été  dit  (q.  90, 

art.  i).  Or,  les  démons  savent  les  vérités  delà  science;  car  la 

science  porte  sur  ce  qui  est  nécessaire  et  toujours,  tombant 

sous  la  connaissance  humaine,  et  plus  encore  sous  la  connais- 
sance des  démons,  qui  sont  plus  perspicaces,  comme  le  dit 

saint  Augustin  {De  la  divination  des  dénions,  ch.  m).  Donc  il  ne 

semble  pas  qu'il  y  ait  péché  à  user  de  l'art  notoire,  même  si 
l'effet  en  est  dû  à  l'action  des  démons  ». 

L'argument  sed  contra  en  appelle  au  texte  du  Deutéronome, 
ch.  XVIII  (v.  10,  II)  où  ((  il  est  dit  :  Quil  ne  se  trouve  personne 

parmi  toi  qui  cherche  auprès  des  morts  la  vérité;  laquelle  recher- 

che s'appuie  sur  le  secours  des  démons.  Or,  par  les  observances 
de  l'art  notoire,  on  cherche  la  connaissance  de  la  vérité  par 

certains  pactes  symboliques  conclus  avec  les  démons  (cf.  S.  Augus- 
tin, de  la  Doctrine  chrétienne,  liv.  II,  ch.  xx).  Donc  user  de 

l'art  notoire  n'est  pas  chose  licite  ». 
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Vu  corps  de  l'arlicle,  saint  Thomas  déclare,  de  la  façon  la 

plus  expresse,  que  «  l'art  notoire  est  illicite  et  »  en  même  temps 

«  inefficace  »,  incapable  d'obtenir  ou  de  procurer  ce  pour  quoi 

on  l'emploie.  —  «  Il  est  illicite,  poursuit  et  prouve  le  saint 

Docteur,  parce  qu'il  use  pour  acquérir  la  science  de  certaines 

choses  qui  n'ont  point  en  elles-mêmes  la  vertu  de  causer  la 

science  :  telle  que  l'inspection  de  certaines  figures,  et  la  prola- 
tion  de  certaines  paroles  inconnues,  et  autres  choses  de  ce  genre. 

Il  suit  de  là  que  cet  art  n'use  point  de  ces  choses,  comme  de 

causes,  mais  comme  de  signes.  D'autre  part,  ce  n'est  point 
comme  de  signes  institués  par  Dieu,  comme  sont  les  signes 

sacramentels.  Donc  il  demeure  que  ce  sont  des  signes  vains; 

et,  par  conséquent,  se  rattachant  à  certains  pactes  symboliques 

de  connivence  et  d'accord  avec  les  démons  (cf.  S.  Augustin,  à 

l'endroit  cité  tout  à  l'heure).  El  voilà  pourquoi  lart  notoire  est 
à  rejeter  et  à  fuir  absolument  de  la  pcœt  du  chrétien,  comme  tous 

les  autres  arts  trompeurs  ou  nuisibles  de  la  superstition,  ainsi  que 

le  dit  saint  Augustin,  au  livre  II  de  ta  Doctrine  chrétienne 

(ch.  xxiii).  —  Cet  art  est  aussi,  d'ailleurs,  inefficace  en  ce  qui 

est  l'acquisition  de  la  science.  Dès  là,  en  effet,  que  par  cette 

sorte  d'art  ou  de  pratique  on  ne  se  propose  point  d'acquérir  la 

science  selon  le  mode  connaturel  à  l'homme,  qui  est  de  décou- 

vrir ou  d'apprendre,  il  s'ensuit  que  l'effet  doit  s'en  attendre 
ou  de  Dieu  ou  des  démons.  Et,  sans  doute,  il  est  certain  que 

d'aucuns  ont  eu  de  Dieu,  par  infusion,  la  sagesse  et  la  science  ; 
comme  on  le  lit  de  Salomon,  au  livre  III  des  Rois,  ch.  m  (v.  ii, 

12),  et  au  livre  II  des  Paralipomènes,  ch.  i  (v.  11,12).  De  même, 

le  Seigneur  dit  à  ses  disciples,  en  saint  Luc,  ch.  xxi  (v.  i5)  : 

Je  vous  donnerai  une  bouche  et  une  sagesse  à  laquelle  ne  pourront 

répondre  nicontredire  vos  adversaires. Mahcedonn' est  pas,  accordé 
à  tous,  ni  non  plus  selon  certaines  observances,  mais  selon 

le  bon  plaisir  de  l'Esprit-Saint;  conformément  à  cette  parole  de 

la  première  Épître  aux  Corinthiens,  ch.  xii  (v.  8)  :  A  l'autre  est 

donnée,  par  l'Esprit,  la  parole  de  sagesse  ;  à  Vcmtre,  selon  le  même 
Esprit,  la  parole  de  science;  et,  un  peu  après,  il  est  ajouté  (v.  11)  : 

Toutes  ces  choses  sont  opérées  par  un  seul  et  même  Esprit,  qui 

distribue  à  chacun  comme  II  veut  ».  Ce  n'est  donc  point  de  Dieu 
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que  peut  venir  celte  science  qu'on  cheiclie  par  les  piati(picsde 

l'art  notoire.  —  «  Quant  aux  démons,  il  ne  leur  appartient  pas 

d'illuminer  l'ititeHiji^encc,  comme  il  a  été  vu  dans  la  Preniièrc 

l^artie  de  cet  ouvrage  ((j.  io(),  art.  3).  Or,  l'acquisition  de  la 

science  et  de  la  sagesse  se  fait  par  l'illuir.inalion  de  l'intelli- 

gence (cf.  le  bel  article  sur  renseignement  de  l'homme  par 

l'homme,  l  p.,  q.  i  17,  art.  1  ;  et  aussi  la  question  de  l'illumi- 

nation des  anges,  q.  106).  Donc  il  n'a  jamais  été  personne  qui 

ait  acquis  la  science  par  l'action  des  démons.  Aussi  bien  saint 
Augustin  dit,  au  livre  \  de  la  Cité  de  Dieu  (ch.  i\),  que  Por- 

phyre  avoue  que  par  les  pralitjues  l/iéui-gujues,  dans  les  opérations 

des  démons,  l'ànie  intellect aelle  ne  reçoit  aucune  purification  qui 
la  rende  apte  à  voir  son  Dieu  et  à  percevoir  ce  qui  est  vrai;  chose 

que  font  tous  les  théorèmes  scientifiques  »  (cf.  les  questions  et 

articles  de  la  Première  Partie,  cités  tout  à  l'heure).  —  Saint  Tho- 
mas ajoute  que  «  les  démons  pourraient  cependant,  en  parlant 

avec  les  hommes,  exprimer  certains  éléments  ayant  trait  aux 

sciences;  mais  ce  n'est  point  là  ce  qu'on  cherche  par  l'art  no- 

toire »  :  on  cherche,  au  sens  propre  et  formel,  l'acquisition  de 
la  science  éclairant  l'intelligence  et  rendant  maître  de  la  doc- 
trine. 

h' ad  priniuni  accorde  que  «  c'est  chose  bonne  d'acquérir  la 

science;  mais  l'acquérir  »  ou  chercher  à  l'acquérir  «  par  un 

mode  indu  n'est  pas  chose  bonne.  Or,  c'est  ce  que  se  propose 
l'art  notoire.  » 

Uad  secunduni  répond  que  «  ces  jeunes  gens  ne  pratiquaient 

point  l'abstinence  selon  la  vaine  observance  de  l'art  notoire; 

mais  selon  l'autorité  de  la  loi  divine,  ne  voulant  pas  se  souil- 
ler en  usant  des  mets  des  païens.  Et  ce  fut  par  le  mérite  de 

l'obéissance  qu'ils  obtinrent  de  Dieu  la  science;  selon  cette  pa- 
role du  psaume  (cxvni,  v.  100)  :  Ma  capacité  passe  celle  des 

vieillards  ;  pcwce  que  fai  cherché  vos  conimandenients.   » 

h'ad  terlium  dit  que  «  chercher  auprès  des  démons  la  coii- 

naissance  des  choses  futures  n'est  pas  seulement  un  péché  parce 

qu'eux-mêmes  ne  connaissent  point  les  choses  futures  ;  mais 
aussi  en  raison  de  la  société  conclue  avec  eux  ;  chose  qui  se 

rencontre  dans  le  cas  dont  il  s'agit  ». 
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Bien  que  les  démons  puissent  communiquer  aux  hommes 

certaines  connaissances,  ils  ne  peuvent  pas  causer  la  science 

dans  nos  esprits.  Ceci  est  le  propre  de  Dieu  ou  de^  bons  anges, 

en  dehors  et  au-dessus  des  inovens  connalurels  à  Thomme.  Et 

parce  que  les  pratiques  de  l'art  notoire  visaient  à  l'acquisition 

de  la  science  en  dehois  des  moyens  connaturels  à  l'homme, 

sans  pouvoir  compter  d'ailleurs  sur  le  secours  de  Dieu  et  des 

bons  a.nges,  ennemis  de  telles  pratiques,  il  s'ensuit  qu'elles 

étaient  et  qu'elles  demeurent  essentiellement  illicites  et  illu- 
soires. —  Que  penser  des  observances  qui  viseraient,  non  plus 

à  enrichir  et  à  parfaire  l'intelligence,  mais  à  promouvoir  le 

bien  du  corps  :  devons-nous  dire  qu'elles  aussi  sont  illicites? 

Saint  Thomas  va  nous  répondre  à  l'article  qui  suit. 

Article  II. 

Si  les  observances  ordonnées  à  l'inimutation  des  corps,  comme 
à  la  santé  ou  autre  chose  de  ce  genre,  sont  licites? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  les  observances  or- 

données à  l'inimutation  des  corps,  comme  la  santé,  ou  autre 

chose  de  ce  genre,  sont  licites  ».  —  La  première  arguë  qu'«  il 

est  licite  d'user  des  vertus  naturelles  des  corps  pour  obtenir 

leurs  ell'ets  propres.  Or.  les  choses  naturelles  ont  certaines 
vertus  cachées,  dont  la  raison  ne  peut  pas  être  assignée  par 

l'homme  ;  comme  que  l'aimant  attire  le  fer,  et  beaucoup  d'au- 
tres que  saint  Augustin  énumère,  au  livre  XXI  de  la  Cité  de 

Dieu  il  (ch.  v,  vu).  Malgré  les  progrès  des  sciences  naturelles 
de  nos  jours,  la  remarque  demeure  vraie  :  nous  ignorons  la 

cause  ou  la  raison  dune  foule  de  vertus  naturelles  que  nous 
constatons  dans  les  choses  de  la  nature,  u  II  semble  donc, 

conclut  l'objection,  qu'user  de  ces  choses  pour  l'immutation 

des  corps  n'est  pas  illicite  ».  — ^  La  seconde  objection  dit  que 
«  comme  les  corps  naturels  sont  soumis  au\  corps  célestes  ;  de 

même  aussi  Jes  corps  artificiels  »,  qui  sont  dus  à  l'action  pro- 
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prc  de  riioinme.  «  Or,  k>  corps  iiaUuch  levoixeiil  ceiluines 

Ncrlus  occultes,  (jui  suivent  leur  espèce,  et  qui  sont  dues  à 

l'impression  des  corps  célestes.  Donc  même  les  corps  artifi- 
ciels, comme,  par  exemple,  les  images,  reçoivent  une  certaine 

vertu  occulte  des  corps  célestes  pour  causer  certains  eflets  ».  — 
La  troisième  objection  déclare  que  «  les  démons  peuvent,  eux 

aussi,  produire  dans  les  corps  de  multiples  changements; 

comme  le  dit  saint  Augustin,  au  livre  111  de  la  Trinité 

(ch.  VIII,  i\).  Puis  donc  que  leur  puissance  vient  de  Dieu,  il 

semble  qu'on  peut  en  user  pour  produire  certaines  muta- 
tions ». 

L'argument  sed  contra  recourt  encore  à  saint  Augustin,  et 
lui  emprunte  un  texte  fort  expressif  sur  le  point  qui  nous  oc- 

cupe. «  Saint  Augustin  dit  »,  en  elTet,  «au  livre  II  de  la  Doc- 

trine chrétienne  (ch.  xx),  qu'appartiennent  à  la  superstition  : 
les  médicaments  des  arts  magiques,  et  les  ligatures,  et  les  remèdes 

que  condamne  la  science  des  médecins  eux-mêmes ,  avec  des  in- 

cantations ou  de  certains  signes,  appelés  caractères,  ou  de  certai- 
nes choses  et  insignes  à  suspendre  » . 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  formule  cette  règle,  que 
(I  dans  les  choses  qui  se  font  en  vue  deffets  corporels  à  obtenir, 

il  faut  considérer  si  elles  paraissent  naturellement  pouvoir 

causer  de  tels  effets.  Dans  ce  cas,  en  effet,  ce  ne  sera  point 

illicite  ;  car  il  est  permis  d'employer  les  causes  naturelles  pour 
leurs  effets  propres.  Mais  si  elles  ne  semblent  point  naturelle- 

ment pouvoir  causer  de  tels  effets,  il  s'ensuit  qu'elles  ne  sont 
pas  employées  comme  causes,  mais  seulement  comme  signes. 

Et,  dès  lors,  elles  appartiennent  aux  pactes  symboliques  conclus 

avec  les  démons  (Cf.  saint  Augustin,  de  la  Doctrine  chrétienne, 

liv.  II,  ch.  xx).  Aussi  bien  saint  Augustin  dit,  au  livre  XXI  de 

la  Cité  de  Dieu  (ch.  vi)  :  Les  démons  sont  attirés  par  les  créatures 

que  Dieu  a  créées, 'non  eux-mêmes,  et  qui,  dans  leur  diversité,  plai- 
sent aux  divers  démons,  non  comme  les  aliments  aux  animaux, 

mais  comme  les  signes  aux  esprits,  lesquels  signes  correspondent 

au  goût  d'un  chacun,  selon  les  genres  variés  de  pierres,  d'herbes, 

d'arbres,  d'animaux,  de  chants,  de  rites  ». 

Vad  primum  répond  que  «  si  les  choses  naturelles  sont  em- 
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ployées  simplement  pour  obtenir  les  effets  en  vue  desquels  on 

pense  qu'elles  ont  une  vertu  naturelle,  ce  nest  ni  superstitieux 

ni  illicite.  Mais  si  l'on  y  joint,  soit  certains  caractères,  soit  cer- 
tains noms,  ou  toutes  autres  observances  variées,  dont  il  est 

manifeste  quelles  nont  aucune  efTicacité  naturelle,  dans  ce  cas 

c'est  superstitieux  et  illicite».  —  On  voit,  par  cette  doctrine  de 
saint  Thomas,  combien  il  importe,  aux  yeux  du  saint  Doc- 

teur, de  bien  se  rendre  compte  de  la  nature  des  choses  et  de 

leurs  propriétés;  car,  d'avance,  tout  usage  normal  de  ces  pro- 
priétés et  de  ces  natures,  doit  être  tenu  pour  licite.  Mais,  par 

contre,  tout  ce  qui  est  cabalistique  est  impitoyablement  rejeté. 

L'rtd  secunduni  déclare  que  «  les  vertus  naturelles  des  corps 
naturels  ou  physiques  suivent  leurs  formes  substantielles,  qui 

proviennent  elles-mêmes  de  l'impression  des  corps  célestes 
(Cf.  sur  cette  question  très  délicate,  la  question  ii3,  dans  la 

Première  Partie)  ;  et  voilà  pourquoi  de  l'impression  de  ces 
mêmes  corps,  ils  reçoivent  certaines  vertus  actives.  Mais  les 

formes  des  corps  artificiels  proviennent  de  la  conception  de 

l'artiste  ou  de  l'ouvrier  ;  et  comme  elles  ne  sont  rien  autre  que 

composition,  oidre  et  figure,  ainsi  qu'il  est  dit  au  livre  I  des 
Physiques  (ch.v,  n.  6  ;  de  S.  Th.,  leç.  lo),  elles  ne  peuvent  avoir 

une  vertu  naturelle  pour  agir.  Il  s'ensuit  que  ces  corps  ne  re- 

çoivent de  l'impression  des  corps  célestes  aucune  vertu,  en  tant 

qu'ils  sont  artificiels,  mais  seulement  en  raison  de  la  matière 

naturelle  qui  les  constitue.  C'est  donc  chose  fausse,  ce  qui  avait 
paru  à  Porphyre,  comme  le  dit  saint  Augustin  au  livre  X  de 

la  Cité  de  Dieu  (ch.  xi),  qu'avec  des  herbes,  et  des  pierres-,  et  des 
animaux,  el  de  certains  sons  ou  mots,  ou  de  certaines  figures  ou 

aspects  observés  dans  les  mouvements  des  astres,  se  fabriquaient 

sur  la  terre  par  les  hommes  certaines  puissances  ou  Jacultés  pro- 

pres à  obtenir  les  divers  effets  des  astres;  comme  si  les  effets  des 

arts  magiques  provenaient  de  la  vertu  des  corps  célestes.  Mais, 

selon  que  saint  Augustin  l'ajoute,  au  même  endroit,  ̂ o«/  cela  se 
rattache  aux  démons  qui  se  jouent  des  âmes  soumises  à  eux.  — 

Aussi  bien,  même  les  images  qu'ils  appellenl  astronomiques  o, 

nous  dirions  aujourd'hui  astrologiques,  «  ont  leur  effet  par 

l'opération  des  démons.  Le  signe  en  est  qu'il  est  nécessaire  d'y 
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inscMire  ccrlaiiis  curaclères,  (jui,  iialiiicllcineiit,  ne  peuveiil  rien 

produire  :  la  figure,  en  efl'et,  ou  la  forme  extérieure  n'est  point 

le  principe  d'une  action  naturelle  et  physique.  Seulement,  il  y 
a  cette  différence  entre  les  images  astronomiques  »  ou  astrolo- 

giques <(  et  les  pratiques  des  nécromanciens,  qu'en  ces  derniè- 
res se  font  certaines  invocations  expresses  et  certains  prestiges, 

par  où  elles  se  rattachent  à  des  pactes  exprès  conclus  avec  les 

démons  ;  tandis  que  dans  les  autres  images  on  a  des  pactes  ta- 

cites par  certains  signes  de  figures  ou  dv.  caractères  ». 

L'ad  terlaim  dit  qu'  «  il  appartient  au  »  souverain  «  do- 
maine de  la  divine  Majesté,  auquel  sont  soumis  les  démons, 

que  Dieu  use  d'eux  pour  tout  ce  qui  lui  plaît.  Mais  à  l'homme 

n'a  pas  été  donné  pouvoir  sur  les  démons,  de  façon  à  pouvoir 

user  d'eux  selon  qu'il  peut  lui  plaire.  Il  lui  a  été  marqué,  au 
contraire,  de  faire  la  guerre  contre  les  démons.  Et  voilà  pour- 

quoi il  n'est  permis  en  aucune  manière  à  l'homme  d'user  du 
secours  des  démons  par  des  pactes  tacites  ou  exprès  ».  —  On 

aura  remarqué  la  grandeur  de  cette  réponse;  et  comme,  d'une 

part,  l'absolue  dépendance  des  démons  par  rapport  à  Dieu, 

ne  saurait  autoriser  l'homme  à  traiter  avec  ceux  qui,  d'autre 

part,  étant  ses  pires  ennemis,  doivent  être,  pour  lui,  l'objet 

d'une  guerre  sans  trêve  ni  relâche. 

Toutes  observances  consistant  à  utiliser  les  choses  de  la  na- 

ture pour  en  obtenir  des  effets  qui  n'ont  point  de  proportion 
avec  leurs  vertus  ou  leurs  propriétés  naturelles  doivent  être 

impitoyablement  condamnées  et  rejetées;  car  tout  cela  est  su- 

perstitieux et  se  prête  à  l'intrusion  des  démons  qui  se  servent 
de  toutes  ces  pratiques  pour  perdre  les  âmes.  —  Faut-il  en  dire 
autant  des  observances  ordonnées  à  connaître  par  avance  les 
événements  heureux  ou  malheureux?  Saint  Thomas  va  nous 

répondre  à  laiiicle  qui  suit. 
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Article  III. 

Si  les  observances  qui  sont  ordonnées  à  connaître  par 
avance  certains  événements  heureux  ou  malheureux  sont 
illicites  ? 

Le  sens  de  la  question  posée  nous  sera  expliqué  par  les  ob- 

jections elles-mêmes,  qui.  au  nombre  de  trois,  veulent  prouver 

que  «  les  observances  ordonnées  à  connaître  par  avance  cer- 
tains événements  beureux  ou  malbeureux  ne  sont  pas  illicites  ». 

—  La  première  dit  qu"  «  entre  les  autres  choses  malheureuses 
pour  les  hommes  sont  aussi  les  infirmités.  Or,  les  infirmités 

sont  précédées  dans  les  hommes  par  certains  signes  que  les 

médecins  eux-mêmes  observent.  Donc  observer  ces  sortes  de 

significations  n'est  pas  chose  illicite». — La  seconde  objection 

déclare  qu'  «  il  est  déraisonnable  de  nier  ce  qui  est  expérimenté 
quasi  par  tous.  Or.  quasi  tous  expérimentent  que  certains 

temps  ou  certains  lieux,  ou  certaines  paroles  entendues,  ou 

certaines  rencontres  d'hommes  ou  d'animaux,  ou  certains 
actes  de  travers  ou  désordonnés,  renferment  quelque  présage 

de  bien  ou  de  mal  futur.  Donc  observer  ces  choses-là  n'est  pas 
illicite  ».  —  La  troisième  objection  fait  remarquer  que  «  les 
actes  des  hommes  et  ce  qui  arrive  est  disposé  par  la  divine 

Providence  selon  un  certain  ordre  auquel  semble  appartenir 

que  les  choses  qui  précèdent  sont  signes  de  celles  qui  suivent. 

Et  c'est  pourquoi  les  choses  qui  arrivèrent  aux  anciens  Pères  » 

dans  l'Ancien  Testament  «  sont  des  signes  de  ce  qui  s'accomplit 

pour  nous  »  dans  le  Nouveau,  «  comme  on  le  voit  par  l'Apôtre, 
dans  la  première  épître  aux  Corî/ithiens,  ch.  x  (v.  6.  ii).  Or, 

observer  l'ordre  qui  procède  de  la  divine  Providence  n'est  pas 
chose  illicite  Donc  observer  ces  sortes  de  présages  ne  semble 

pas  illicite  ».  —  On  remarquera  que  sur  le  point  qui  nous 

occupe,  le  mot  observer  a  le  double  sens  de  la  question  précé- 

dente et  de  la  question  actuelle  ;  c'est-à-dire  le  sens  à'observa- 

fion.  ou  de  considération,    et  celui   d'observance,   ou  de  prati- 
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([uc  ;  car  uNanl  observé  ou  remarqué  que  cerlaiues  choses 

élaienl  suivies  d'effets  heureux  ou  malheureux,  comme  il  était 
(Ut  dans  la  seconde  objection,  les  hommes  en  sont  venus  à 

observer  ou  à  ne  pas  observei",  c'esl-à-dire  à  pratiquer  ou  à  re- 
jeter ces  choses-là. 

L'argument  sed  contra  apporte,  lui  aussi,  un  texte  très  dé- 
taillé de  saint  Augustin,  où  sont  marquées  plusieurs  de  ces 

folles  observances,  u  Saint  Augustin  dit  »,  en  effet,  «  au  livre  II 

de  la  Doctrine  chrétienne  (ch.  xx),  qu'aux  pactes  conclus  avec  les 
démons  se  rattachent  une  infinité  de  vcdnes  observances  ;  par  exem- 

ple :  si  un  membre  palpite  ou  sursaute;  si,  deux  amis  marchant 

ensemble,  vient  au  milieu  d'eux  une  pierre,  ou  un  chien,  ou  un  en- 

fant ;  le  fait  de  fouler  le  seuil  quand  devant  sa  maison  quelqu'un 

passe;  retourner  au  lit,  si  quelqu'un,  tandis  qu'il  s' habille,  éternue  ; 

retourner  à  la  maison,  si  en  sortant  on  trouve  quelqu'un;  quand 
un  vêtement  est  rongé  pcw  les  souris,  avoir  plus  de  crainte  par  su- 

perstition du  mcd  futur  que  de  douleur  du  dommage  présent  »  . 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  présente,  dès  le  début, 
cette  remarque,  oii  est  sous-entendue  la  distinction  déjà  plu- 

sieurs fois  donnée  dans  les  articles  précédents,  que  «  les  hom- 

mes font  attention  à  toutes  ces  sortes  d'observances,  non  comme 
à  des  causes,  mais  comme  à  des  signes  des  événements  futurs 

bons  ou  mauvais.  Or,  ce  n'est  point  comme  signes  donnés  par 

Dieu,  qu'on  les  observe,  n'ayant  pour  eux  aucune  autorité  di- 
vine ;  mais  plutôt  en  raison  de  la  vanité  humaine,  avec  la  coo- 

pération de  la  malice  des  démons,  qui  s'efforcent  d'impliquer 

et  d'envelopper  les  esprits  des  hommes  par  ces  sortes  de  choses 
vaines.  Il  suit  de  là  manifestement  que  toutes  ces  observances 

sont  superstitieuses  et  illicites .  —  Elles  semblent ,  ajoute 

saint  Thomas,  être  certains  restes  de  l'idolâtrie,  où  étaient  ob- 
servés les  augures  et  certains  jours  fastes  et  néfastes,  chose  qui 

se  rattache,  d'une  certaine  manière,  à  la  divination  qui  se  fait 
par  les  astres  qui  causent  la  diversité  des  jours,  sauf  que  ces 

sortes  d'observances  sont  sans  raison  et  sans  art,  ce  qui  les  rend 
encore  plus  supertitieuses  et  plus  vaines  ».  —  On  se  deman- 

dera peut-être  comment,  dès  lors,  elles  ont  pu  s'introduire  et 
devenir  parfois  si  répandues.  Saint  Thomas  nous  en  donnera 
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la  raison  à  Vad  secundum.  Voyons  d'abord  la  réponse  à  la  pre- 
mière objection. 

Vad  primum  déclare  que  «  les  causes  des  infirmités  précè- 
dent chez  nous  »  ces  infirmités  elles-mêmes  ;  «  et  de  ces  causes 

procèdent  certains  signes  des  maladies  futures,  que  les  médecins 

observent  très  licitement.  Nous  dirons  donc,  pareillement,  que 

si  quelqu'un  tire  présage  d'un  événement  futur  en  considérant 

sa  cause,  il  n'y  aura  là  rien  d'illicite  :  tel  un  esclave,  qui, 
voyant  la  colère  de  son  maître,  craint  le  fouet  ».  Saint  Thomas 

ajoute  qu'  «  on  pourrait  assimiler  à  ces  cas  celui  de  la  crainte 

qu'on  aurait,  pour  un  enfant,  de  l'œil  »  mauvais  ou  qui  «  fas- 
cine, dont  il  a  été  parlé  dans  la  Première  Partie  (q.  117,  art.  3, 

ad  S""").  —  Mais  il  n'en  est  pas  de  même  des  observances  dont 

il  s'agit  ici  ». 

h'ad  sccunduin  répond  que  «  s'il  a  pu  se  trouver,  au  début, 

quelque  vérité  dans  ces  observations  faites  par  les  hommes,  c'a 
été  par  hasard.  Mais,  puis,  quand  les  hommes  commencent  à 

impliquer  leur  esprit  en  ces  sortes  d'observances,  beaucoup  de 

choses  arrivent,  selon  ces  sortes  d'observations,  par  la  décep- 
tion des  démons,  afin  que  les  hommes  impliqués  dans  ces  sortes 

d'observances,  deviennent  plus  curieux  et  se  Jettent  de  plus  en  plus 

dans  les  mulliples  pièges  d'une  erreur  pernicieuse ,  comme  le  dit 
saint  Augustin,  au  livre  II  de  la  Doctrine  chrétienne  »  (ch.  xxiii). 

—  Cette  réponse,  comme  nous  l'avions  déjà  fait  remarquer, 
nous  donne  la  vraie  cause  de  toutes  ces  vaines  observances, 

tant  répandues  dans  certains  milieux,  même  de  nos  jours. 

Vad  tertium  marque  la  différence  essentielle  qui  existe,  entre 

les  faits  consignés  dans  l'Ancien  Testament,  par  l'action  directe 

de  l'Esprit-Saint,  et  les  faits  ordinaires  de  chaque  jour  qui 
constituent  la  trame  de  notre  vie.  «  Parmi  le  peuple  juif,  dont 

le  Christ  devait  naître,  non  seulement  les  paroles  mais  même 

les  gestes  furent  prophétiques  ;  comme  saint  Augustin  le  dit. 

Contre  Fausfe  (liv.  IV,  ch.  11  ;  liv.  XXII,  ch.  xiv).  Et  voilà  pour- 

quoi il  est  licite  de  prendre  les  faits  de  son  histoire  pour  notre 

instruction,  comme  signes  donnés  par  Dieu.  Mais  ce  ne  sont 

point  toutes  les  choses  qui  se  font  sous  l'action  de  la  divine 
Providence,  qui  sont  ainsi  ordonnées  pour  être  des  signes  des 
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choses  à  \cnii-.  VA  donc  la  raison  (juc  donnait  l'objeclion  ne 
vaut  pas  ».  11  UN  a  aucune  parité  à  établir  entre  les  faits  de 

l'histoire  sainte,  et  les  faits  ordinaires  de  la  vie  en  ce  qui  est  de 

la  leçon  à  en  tirer  sous  forme  d'enseignement  sûr  et  déterminé 
par  Dieu.  Dans  un  cas,  Dieu  est  intervenu  positivement  pour 

nous  dire  ce  qu'il  voulait;  dans  l'autre,  Il  n'intervient  que 

par  l'action  ordinaire  de  sa  Providence,  où  n'existent  plus, 

dans  les  rapports  des  choses,  que  les  raisons  de  cause  et  d'efl'et, 
non  la  raison  de  signe. 

C'est  chose  absolument  \  aine  et  superstitieuse  et  souveraine- 

ment propice  à  l'ingérence  des  démons,  de  prendre  garde  à 

l'un  quelconque  des  événements  qui  se  produisent  dans  la  vii- 

ou  des  circonstances  qui  s'y  rencontrent,  pour  les  interpréter 
dans  le  sens  d'une  indication  de  chose  heureuse  ou  malheureuse 
devant  nous  arriver,  et  de  régler  là-dessus  notre  conduite  ;  à 

moins,  bien  entendu,  que  l'événement  ou  la  circonstance  ne 
porte  en  soi  la  cause  naturelle  de  ce  qui  peut  survenir.  Il  faut 

absolument  mépriser  ces  sortes  de  présages  et  agir  en  tout 

sans  en  tenir  le  moindre  compte.  —  Un  dernier  point  nous 

reste  à  examiner,  au  sujet  des  vaines  observances.  Il  s'agit  de 
la  pratique  qui  consiste  à  user  de  certaines  choses  saintes,  no- 

tamment du  port  des  paroles  de  l'Ecriture  Sainte,  comme 

d'une  sorte  de  talisman  ou  de  charme?  Que  faut-il  penser  de 
cet  usage  :  est-il  licite  ou  illicite?  —  Saint  Thomas  nous  va 

répondre  à  l'article  qui  suit. 

Article  IV. 

Si  c'est  chose  illicite  de  suspendre  au  cou 
les  paroles  divines  ? 

Ici  encore,  la  portée  de  la  question  nous  apparaîtra  pleine- 

ment à  la  lecture  de  l'article.  —  Trois  objections  veulent 

prouver  que  u  ce  n'est  pas  chose  illicite  de  suspendre  au  cou  les 
paroles  divines  ».  —  La  première  objection  fait  remarquer  que 
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«  les  paroles  divines  ne  sont  pas  d'une  eiïlcacité  moindre  quand 
on  les  écrit  que  quand  on  les  profère.  Or,  il  est  permis  de  dire 

les  paroles  divines  en  vue  de  certains  eflets  ;  par  exemple,  pour 

guérir  les  infirmes,  dire  le  Pater  \oster,  VAve  Mdria,  ou  invo- 
quer de  quelque  manière  que  ce  soi!  le  nom  du  Seigneur, 

selon  cette  parole  que  nous  lisons  en  saint  Marc,  chapitre  der- 
nier (v.  17,  18)  ;  En  mon  Nom,  ils  chasseronl  les  démons,  ils 

parleront  des  langues  nouvelles,  ils  prendront  les  serpents,  sans 

quils  leur  nuisent.  Donc  il  semble  qu'il  est  permis  de  suspendre 
au  cou  certains  écrits  sacrés,  comme  remède  à  la  maladie  ou  à 

tout  autre  dommage  ».  —  La  seconde  objection  dit  que  <(  les  pa- 

roles sacrées  n'opèrent  pas  moins  sur  les  corps  des  hommes  que 
sur  les  corps  des  serpents  et  des  autres  animaux.  Or,  certaines 

incantations  sont  efficaces  à  réprimer  les  serpents  ou  à  guérir 

certains  autres  animaux  ;  d'où  il  est  dit,  dans  le  psaume  (lvh, 
V.  5,  6)  :  J^eur  fureur  est  semblable  à  eelle  du  serpent,  elle  res- 

semble à  eelle  de  l'aspic,  qui,  quoique  sourd,  bouche  encore  ses 

oreilles  :  parce  qu'il  ne  veut  point  entendre  les  enchantements  de 

l'homme  qui  le  charme  avec  son  adresse.  Donc  il  est  permis  de 
suspendre  au  cou  les  paroles  divines  pour  la  guérison  des  hom- 

mes ».  —  La  troisième  objection  déclare  que  «  la  parole  de  Dieu 

n'est  pas  d'une  sainteté  moindre  que  les  reliques  des  saints  ; 
aussi  bien  saint  Augustin  dit  que  la  parole  de  Dieu  nesl  pas 

moindre  que  le  corps  du  Christ  {Livre  des  Cinquante  homélies, 

hom.  xxvi).  Or,  il  est  permis  à  l'homme  de  suspendre  au  cou 
les  reliques  des  saints,  ou  de  les  porter  de  toute  autre  manière, 

pour  sa  protection.  Donc,  pour  la  même  raison,  il  est  permis 

à  l'homme  d'utiliser,  en  vue  de  sa  sauvegarde,  par  parole  ou 
par  écrit,  les  paroles  sacrées  de  la  Sainte  Écriture  ». 

L'argument  5edcon^/*rt  en  appelle  à  «  saint  Jean  Chrysostome  » 

(ou  plutôt  à  l'auteur  anonyme  de  VOuvrage  inachevé,  sur  saint 
Matthieu,  hom.  xliii;  parmi  les  œuvres  de  saint  Jean  Chrysos- 

tome), qui  «  dit  :  Quelques-uns  portent  autour  du  cou  quelque 

fragment  écrit  de  l'Évangile.  Mcds  est-ce  cjue  l'Évangile  n'est  pas 

la  et  entendu  chaque  jour  par  tous  dans  l'église  ?  Comment  donc 

l'Évangile  porté  autour  du  cou  pourra-t-il  sauver  ceux  à  qui  il  n'est 

d'aucun  profd  quand  il  est  mis  dans  leurs  oreilles  ?  Et  puis,  oii 
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est  lu  vérité  (le  l'Écnmjile  :  dans  Im  figures  des  lettres,  ou  dans  C in- 
telligence des  signijicalions?  Si  dans  les  figures,  on  fait  bien  de 

le  suspendre  autour  du  eou.  Mais  si  c'est  dans  l'intelligence,  donc  il 
est  plus  utile  placé  dans  le  ca-nr  <jue  suspendu  autour  du  cou  ». 

Au  corps  de  l'arliclo,  saint  Thomas  nous  avertit  que  «  dans 

toutes  les  incantations  ou  écritures  suspendues,  il  semble  qu'il 
faut  prendre  garde  à  deux  choses.  —  La  première  est  de  voir 

ce  qui  est  écrit  ou  proféré.  Parce  que  si  c'est  quelque  chose 

ayant  trait  à  l'invocation  des  démons,  c'est  manifestement  su- 

perstitieux et  illicite.  Semblablcmcnl,  aussi,  il  semble  qu'il 
faut  prendre  garde  si  cela  contient  des  mots  inconnus  ;  de  peur 

que  sous  eux  ne  se  cache  quelque  chose  d'illicite.  Aussi  bien 

saint  Jean  Chrysoslome  (cf.  l'indication  marquée  tout  à  l'heure) 

dit  qu'à  l'exemple  des  Pharisiens  faisant  parade  de  leurs  vêtements, 

beaucoup  maintenant  fabriquent  certains  noms  hébreux  d" anges ,  et 
les  inscrivent,  et  les  portent  liés,  lesquels  paraissent  redoutables  à 

ceux  qui  ne  les  entendent  pas.  Il  faut  prendre  garde  aussi  à  ce 

qu'il  ne  s'y  trouve  contenu  rien  de  faux.  Car,  autrement,  on 
ne  pourrait  en  espérer  quelque  effet  de  la  part  de  Dieu,  qui  ne 

se  fait  pas  le  témoin  de  la  fausseté.  —  Ensuite,  secondement, 

il  faut  prendre  garde  à  ce  que  ne  s'y  trouvent  contenues,  avec 
les  paroles  sacrées,  quelques  choses  vaines;  par  exemple,  cer- 

tains caractères  inscrits,  en  dehors  du  signe  de  la  Croix.  Ou, 

si  l'on  place  son  espoir  dans  le  mode  d'écrire,  ou  de  lier,  ou 
en  toute  autre  chose  vaine,  qui  ne  se  rapporte  point  au  respect 

des  choses  divines.  Car  tout  cela  marquerait  quelque  chose  de 

superstitieux  ». 

Voilà  donc  les  deux  choses  auxquelles  il  faut  prendre  garde  : 

au  contenu  ;  et  à  ce  qui  l'entoure  ou  à  l'usage  qu'on  en  fait. 

Car  «  s'il  n'y  avait,  de  ce  double  chef,  rien  de  superstitieux, 
ce  serait  chose  licite.  Aussi  bien  il  est  dit,  dans  les  Décrets, 

XXVI,  q.  V,  chap.  .\on  liceat  christ ianis,  etc.  :  .\i  dans  la  recher- 

che des  herbes  qui  sont  dites  médicinales,  quil  soit  permis  d'user 

de  certaines  observances  ou  incantations,  si  ce  n'est  seulement  avec 

le  symbole  divin  ou  l'oraison  dominicale,  en  telle  sorte  que  soit  ho- 
noré seulement  le  Créateur  et  le  Dieu  de  toutes  choses  ».  On  voit 

donc  que  tout  usage  des  choses  saintes  n'est  point  prohibé  en 
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vue  de  l'obtention  de  certaines  grâces  même  temporelles  ;  mais 

seulement  l'usage  qui  impliquerait  quelque  chose  de  vain  et 
de  superstitieux. 

L'ad  priinuni  confirme  expressément  la  remarque  (jue  nous 
venons  de  faire.  Il  déclare  que  u  même  le  fait  de  proférer  des 

paroles  divines,  ou  d'invoquer  le  Nom  divin,  si  l'on  n'a  égard 

qu'au  seul  respect  de  Dieu,  de  qui  l'on  attend  l'effet  demandé, 
est  chose  licite  ;  mais  si  on  a  égard  à  quelque  autre  chose  ob- 

servé vainement,  alors  c'est  illicite  ». 

L'ad  secundum  fait  une  déclaration  analogue  au  sujet  de  la 
seconde  objection.  «  Même  dans  les  enchantements  des  ser- 

pents ou  de  tous  autres  animaux,  si  l'on  a  égard  seulement  aux 
paroles  sacrées  et  à  la  vertu  divine,  ce  ne  sera  pas  chose  illicite. 

Mais,  le  plus  souvent,  ces  sortes  d'incantations  ont  des  obser- 

vances illicites  et  obtiennent  leur  effet  par  l'action  des  démons; 
surtout  pour  les  serpents,  le  serpent  ayant  été  le  premier  ins- 

trument du  démon  pour  tromper  l'homme  »  ;  et  il  est  à  remar- 

quer, en  effet,  que  c'est  principalement  à  lendroit  des  serpents 

que  se  pratiquent  ces  sortes  d'incantations,  et  notamment  dans 

les  pays  soumis  depuis  des  siècles  à  l'empire  de  Satan .  —  «  Aussi 

bien  la  glose  dit  (sur  le  verset  du  psaume  que  citait  l'objec- 

tion) :  L'Écriture  n'approuve  pas  tout  ce  qu'elle  cite  par  mode  de 

similitude  ;  comme  on  le  voit  du  juge  inique  qui  n'écoula  qu'à 
grand  peine  la  veuve  qui  le  priait  ».  —  De  ce  que  le  psalmiste 

cite  le  fait  des  incantations  de  serpents,  il  ne  s'ensuit  pas  qu'il 

l'approuve  et  le  donne  à  imiter. 

L'ad  tertium  applique  à  l'exemple  cité  par  la  troisième  objec- 
tion la  même  distinction  qui  a  été  déjà  donnée  pour  les  deux 

premières.  Il  dit  que  u  la  raison  est  la  même  pour  le  port  des 

reliques.  Car  si  on  les  porte  en  vertu  de. la  confiance  en  Dieu 

et  dans  les  saints  dont  elles  sont  les  reliques,  ce  ne  sera  pas 

illicite.  Mais  si,  à  leur  sujet,  on  observait  quelque  chose  de 

vain,  comme,  par  exemple,  que  le  reliquaire  fût  triangulaire, 

ou  quelque  autre  chose  de  ce  genre  qui  ne  se  rapporterait  pas 

au  respect  de  Dieu  et  des  saints,  ce  serait  superstitieux  et  illicite». 

Nous  avons  ici  un  ad  quartum  pour  répondre  à  une  fausse 

interprétation  qui  pourrait  se  dégager  du  texte  cité  dans  l'argu- 
\Fl.  —  La  Religion.  .  25 
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ment  sed  conlra.  A  cet  effet,  saint  Tiiomas  cxplujue  que  «  saint 

Jean  Clirysostonic  »  (ou  plutôt  l'Anonvnne)  «  parle  pour  le  cas 

où  l'on  aurait  plus  d'égard  aux  ligures  ou  lettres  écrites  qu'au 
sens  des  paroles  ». 

Porter  sur  soi,  ou  utiliser  en  quelque  autre  inarùère  que  ce 

puisse  être,  les  choses  saintes,  et  en  particulier  l'Écriture  ou 

les  reliques,  pourvu  qu'on  le  fasse  avec  une  intention  droite  et 
pure,  par  un  motif  de  confiance  surnaturelle  et  sans  y  rien 

mêler  de  vain  ou  d'irrespectueux  pour  Dieu  et  ses  saints,  n'est 
pas  chose  mauvaise  et  défendue;  bien  plus,  ce  peut  être 
chose  excellente  et  vraiment  salutaire. 

Au  terme  de  toutes  ces  questions  relatives  à  la  superstition, 

surtout  en  ce  que  la  superstition,  sous  mille  formes  variées, 

implique  l'intervention  et  le  culte  des  démons,  nous  ne  sau- 
rions mieux  faire,  pour  tout  résumer,  et  répondre  en  même 

temps  aux  questions  les  plus  actuelles  touchant  cette  forme 

moderne  de  la  superstition  qu'on  appelle  des  noms  d'occul- 

tisme ou  de  spiritisme,  que  de  reproduire  ici  l'exposé  magistral 
fait  par  saint  Thomas  dans  un  article  des  Questions  disputées  {de 

la  Puissance,  q.  G,  art.  lo).  Voici  cette  page  lumineuse,  dans 
toute  sa  teneur. 

«  Au  sujet  des  effets  des  arts  magiques,  il  y  a  eu  multipli- 

cité d'opinions.  —  Quelques-uns,  en  eflet,  comme  Alexandre 

(l'un  des  principaux  chefs  de  l'école  péripatéticienne,  vers  200 
de  notre  ère),  ont  dit  que  les  effets  des  arts  magiques  sont  dus 

à  certaines  puissances  ou  vertus  produites  dans  les  choses  infé- 

rieures par  la  vertu  d'autres  corps  inférieurs  unis  à  l'observa- 
tion des  corps  célestes.  Aussi  bien  saint  Augustin,  au  livre  X 

de  la  Cité  de  Dieu  (ch.  xi),  dit  qu'il  paraissait  à  Porphyre, 
qu  avec  des  herbes,  et  des  pierres,  et  des  zinimaux,  et  de  certains 

sons  ou  mots,  et  de  certaines  figures  ou  aspects  observés  dans  les 

mouvements  des  astres,  se  fabriquaient  sur  la  terre  par  les  hommes 

certaines  puissances  ou  facultés  propres  à  obtenir  les  divers  effets 

des  astres.  —  Mais  ce  sentiment  paraît  insuffisant,  déclare  saint 

Thomas.  Bien  qu'en  effet  les  forces  ou  les  vertus  des  corps  su- 
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périeurs  et  inférieurs  qui  sont  dans  la  nature  puissent  suffire 

à  expliquer  quelques-unes  des  choses  qu'on  voit  se  produire 
par  les  arts  magiques,  telles  que  certaines  transmutations  des 

corps,  il  est  cependant  des  choses  qui  se  font  par  les  arts  ma- 
giques, auxquelles  ne  peut  atteindre  aucune  force  ou  vertu 

corporelle  ».  Et  saint  Thomas  apporte  aussitôt  l'exemple  le 
plus  probant,  qui  se  trouve  être  précisément  celui  qui  se  pro- 

duit le  plus  fréquemment  aujourd'hui  dans  les  séances  de  spi- 

ritisme. C'est  l'exemple  de  la  parole. 
«  Il  est  certain,  en  effet,  que  la  parole  ne  peut  venir  que 

d'une  intelligence.  Or,  par  les  arts  magiques,  on  entend  des 

paroles  proférées  par  des  êtres  qui  répondent.  Il  faut  donc  qu'ici 
intervienne  une  intelligence,  alors  surtout  que  par  ces  sortes 

de  réponses  les  hommes  sont  instruits  quelquefois  de  choses 

occultes.  —  On  ne  peut  pas  dire  d'ailleurs  que  ce  phénomène 

se  produise  par  la  seule  immutation  de  l'imagination  »  en  ceux 

qui  entendent,  «  en  vertu  d'un  certain  prestige  ;  car,  dans  ce 
cas,  ces  sortes  de  voix  ou  de  paroles  ne  seraient  pas  entendues 

de  tous  ceux  qui  sont  présents,  ni  de  ceux  qui  sont  à  l'état  de 
veille  et  qui  ont  leurs  sens  non  liés  par  le  sommeil.  —  Il  de- 

meure donc  qu'elles  se  produisent  ou  par  la  vertu  de  l'àme  de 
celui  qui  use  des  arts  magiques;  ou  par  une  cause  extérieure 

douée  d'intelligence. 

«  La  première  hypothèse  n'est  point  possible.  On  le  voit  par 

deux  choses.  —  Premièrement,  parce  que  l'âme  de  l'homme 
ne  peut  point,  par  sa  vertu,  arriver  à  la  connaissance  de  choses 

inconnues,  si  elle  n'use  de  choses  qu'elle  connaît;  d'oiî  il  «uit 

que  la  volonté  de  l'homme  ne  peut  pas  produire  la  révélation 
des  choses  occultes  qui  se  fait  par  les  arts  magiques,  attendu 

qu'il  s'agit  là  de  choses  occultes  que  les  principes  de  la  raison 
ne  peuvent  suffire  à  faire  savoir.  —  Secondement,  parce  que  si 

l'âme  du  magicien  produisait  ces  effets  par  sa  vertu,  le  magi- 

cien n'aurait  pas  besoin  d'user  d'invocations  ou  d'autres  choses 
extérieures  de  cette  sorte. 

«  Par  conséquent,  il  est  manifeste  que  ces  sortes  d'effets  des 

arts  magiques  se  produisent  par  l'action  de  certains  esprits 

extérieurs  »  à  l'homme.  —  a  Or,  ce  n'est  point  par  l'action  des 
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esprits  justes  et  bons.  Pour  deux  raisons.  —  D'abord,  parce 
que  les  esprits  bons  ne  montreraient  pas  de  raniiliarité  avec 

des  hommes  scélérats,  comme  sont  la  plupart  du  temps  les 

praticiens  des  arts  magiques.  —  Ensuite,  parce  qu'ils  ne  coopé- 
reraient pas  avec  les  hommes  pour  commettre  des  choses  illi- 

cites; ce  qui  se  fait  le  plus  souvent  par  les  arts  magiques. 

«  Il  demeure  donc  que  cela  se  fait  par  l'action  des  esprits 

mauvais,  appelés  démons  ».  Et  si  l'on  demande  comment  les 
esprits  mauvais  que  sont  les  démons  peuvent  être  ainsi  amenés 

à  intervenir  dans  ces  opérations  des  arts  magiques,  saint  Tho- 

mas nous  avertit  qu'  «  on  peut  entendre  que  les  démons  soient 

ainsi  amenés  à  intervenir,  d'une  double  manière  :  ou  par  l'ac- 
tion de  quelque  vertu  supérieure  qui  leur  impose  la  nécessité 

d'agir;  ou  par  mode  d'attraction,  comme  les  hommes  sont 
amenés  à  agir  quand  la  passion  les  meut.  —  Les  démons  ne 

peuvent  être  amenés  à  agir  ni  de  l'une  ni  de  l'autre  de  ces 
deux  manières,  à  proprement  parler,  par  quelques  choses  cor- 

porelles que  ce  puisse  être.  Il  faudrait,  en  effet,  pour  cela, 

qu'on  les  suppose  avoir  certains  corps  aériens  unis  à  eux  natu- 
rellement, et,  par  suite,  des  passions  sensibles,  à  la  manière 

des  autres  animaux,  comme,  en  fait,  Apulée  l'a  voulu  prétendre 
(cf.  S.  Augustin,  la  Cité  de  Dieu,  liv.  VIII,  ch.  xvi)  :  dans  ce 

cas,  ils  pourraient  être  amenés  à  agir,  de  l'une  et  de  l'autre 
des  deux  manières  qui  ont  été  marquées,  par  la  vertu  des  corps 

célestes  dont  les  impressions  causeraient  en  eux  certaines 

passions,  et  aussi  par  les  corps  inférieurs  auxquels  ils  pren- 

draient plaisir,  selon  qu'Apulée  disait  qu'i/s  se  complaisent  dans 
la  famée  des  sacrifices  et  autres  choses  de  ce  genre.  Mais,  dit  saint 

Thomas,  la  fausseté  de  celte  opinion  a  été  montrée  dans  les 

questions  précédentes  »,  où  nous  avons  montré,  dans  tout  le 

traité  des  Anges  (Première  Partie,  q.  5o  et  suivantes),  que  les 

anges  sont  de  purs  esprits,  indépendants  de  tout  corps  dans 
leur  nature. 

«  Si  donc  les  démons  sont  amenés  à  agir  soit  par  voie  de 

nécessité,  soit  par  voie  d'attraction,  c'est,  pour  le  premier 
mode,  qu'ils  peuvent  être  contraints  par  Dieu,  ou  par  les  saints 
et  les  bons  anges,  ou  par  les  hommes  usant  de  la  vertu  divine  : 
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car  il  appartient  à  l'ordre  des  Puissances,  parmi  les  ordres 

'angéliques,  de  contraindre  les  démons;  et  de  même  que  les 

saints  personnages  participent  le  don  de  l'ordre  des  Vertus, 
quand  ils  font  des  miracles,  de  même  ils  participent  le  don 

des  Puissances,  quand  ils  chassent  les  démons.  Il  y  a  aussi  que 

les  démons  inférieurs  sont  contraints  par  les  démons  supé- 

rieurs. C'est  cette  coaction  seule  qui  peut  se  produire  par  les 
arts  magiques.  Mais,  par  les  arts  magiques,  les  démons  peu- 

vent être  amenés  à  agir  sous  forme  d'attractions  :  non  certes 

qu'ils  soient  attirés  par  les  choses  corporelles  en  raison  d'elles- 

mêmes;  mais  pour  d'autres  raisons.  —  D'abord  parce  qu'ils 
savent  que  par  telles  ou  telles  choses  corporelles  ils  peuvent 

arriver  à  accomplir  plus  facilement  ce  pour  quoi  on  les  invo- 

que :  et  eux-mêmes  cherchent  cela,  savoir  que  leur  vertu  soit 

tenue  pour  merveilleuse;  et  c'est  le  motif  qui  les  fait  se  rendre 
plutôt,  quand  ils  sont  invoqués  sous  telle  ou  telle  constellation. 

—  Secondement,  en  tant  que  ces  sortes  de  choses  corporelles 

sont  les  signes  de  certaines  choses  spirituelles  où  ils  se  com- 

plaisent ;  et  c'est  ce  qui  fait  dire  à  saint  Augustin,  que  les 
démons  sont  attirés  par  ces  choses  corporelles,  non  comme 

les  animaux  par  la  nourriture,  mais  comme  les  esprits  par  des 

signes  {cf.  la  Cité  de  Dieu,  liv.  XXI,  ch.  vi)  :  parce  que,  en  effet, 

les  hommes,  en  signe  de  sujétion,  offrent  le  sacrifice  à  Dieu, 

et  font  des  prostrations,  les  démons  se  réjouissent  que  ces 

signes  de  culte  leur  soient  donnés  à  eux-mêmes.  Or,  c'est  par 
des  signes  divers,  que  les  divers  démons  sont  attirés,  selon  que 

cette  diversité  convient  à  leurs  vices  divers.  —  Troisièmement, 

ils  sont  attirés  par  ces  choses  corporelles,  en  tant  que  par  elles 

les  hommes  sont  induits  à  pécher.  Et  de  là  vient  qu'ils  sont 
attirés  par  les  mensonges  et  par  tout  ce  qui  peut  induire  les 

hommes  en  erreur  ou  dans  le  péché  ». 

On  aura  remarqué  ce  qu'ont  de  profond  ces  explications  de 
.  saint  Thomas  ;  et  quelle  clarté  elles  projettent  sur  toutes  ces 

affreuses  pratiques  de  la  superstition,  qu'il  s'agisse  de  l'antique 

idolâtrie  païenne,  comme  nous  l'avions  déjà  noté,  ou  qu'il 

s'agisse  de  tout  ce  qu'il  y  a  de  plus  moderne  dans  les  innom- 
brables ramifications  de  l'occultisme. 
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Après  avoir  étudié  les  vices  ou  les  péchés  qui  sopposeiit  à  la 

vertu  de  religion  par  excès  cl  qui  sont  tous  désif^nés  par  le 

nom  général  de  superstition,  «  nous  devons  maintenant  consi- 
dérer les  vices  opposés  à  la  religion  par  le  manque  ou  le  défaut 

«le  religion,  lesquels  présentent  une  opposition  manifeste  à 

celte  vertu  ;  et  c'est  ce  qui  les  a  fait  désigner  sous  le  nom  gé- 

néral d'irréligiosité.  Ces  vices  sont  ceux  qui  appartiennent  au 

mépris  ou  à  l'irrespect  et  l'irrévérence  de  Dieu  et  des  choses 

saintes.  —  Nous  allons  donc  considérer  :  d'abord,  les  vices  qui 

ont  trait  directement  à  l'irrévérence  envers  Dieu  (q.  97,  98)  ; 

puis,  les  vices  qui  ont  trait  à  l'irrévérence  à  l'endroit  des 
choses  saintes  (q.  99,  100).  —  Pour  les  premiers,  se  présentent 

à  notre  étude  :  et  la  tentation  où  l'on  tente  Dieu  ;  et  le  parjure, 

où  l'on  prend  le  nom  de  Dieu  sans  respect.  —  Le  premier 

point  va  faire  l'objet  de  la  question  suivante. 



QUESTION  X(MI 

DK  L.\  TENTATION  DE  DlEl 

Celle  question. comprend  quatre  articles  : 

1"  En  quoi  consisle  la  tentation  do  Dieu. 
2°  Si  elle  est  un  péché  ? 

3°  A  quelle  vertu  elle  s'oppose  '} 
4°  De  sa  comparaison  avec  les  autres  péchés. 

Article  Premier. 

Si  la  tentation  de  Dieu  consiste  en  certains  faits  où  l'on 

n'attend  l'effet  que  de  la  seule  puissance  divine? 

La  lecture  même  de  l'article  nous  dira  le  vrai  sens  de  la 

question  posée  et  aussi  la  portée  de  celte  même  question.  — 
Trois  objections  veulent  prouver  que  «  la  tentation  de  Dieu  ne 

consiste  point  en  certains  faits  oii  l'on  n'attend  l'effet  que  de 
la  seule  puissance  de  Dieu  ».  —  La  première  dit  que  «  si  Dreu 

est  tenté  par  l'homme,  l'homme  aussi  est  tenté  par  Dieu,  par 

l'homme  et  par  le  démon.  Or,  quand  l'homme  est  tenté,  on 

n'attend  pas  quelque  effet  de  sa  puissance.  Donc  il  semble  que 

pour  Dieu,  non  plus,  ce  n'est  point  en  cela  qu'on  le  tente,  qu'on 
attend  le  seul  effet  de  sa  puissance  ».  —  La  seconde  objection 

fait  observer  que  «  tous  ceux  qui  par  lin  vocation  du  Nom  di- 

vin accomplissent  des  miracles,  attendent  quelque  effet  de  la 

seule  puissance  divine.  Si  donc  la  tentation  divine  consistait 

en  faits  de  cette  sorte,  tous  ceux  qui  font  des  miracles  tente- 

raient Dieu  ».  —  La  troisième  objection  déclare  qu'  «  il  semble 

être  de  la  perfection  de  l'homme,  que  mettant  de  côté  tous  les 
secours  humains,  il  place  en  Dieu  seul  son  espoir.  Aussi  bien, 

saint  Ambroise,  sur  cette  parole  marquée  en  saint  Luc,  ch.  ix 
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(v.  'A)  :  \ous  ne  porterez  rien  pour  le  rheimii,  elc.  dit  :  Oiiel  doil 
être  celui  qui  évangélise  le  Royaume  de  Dieu,  les  préceptes  évan- 

(jéliques  le  désignent;  et  c'est  (juil  ne  recherche  point  les  appuis 
des  subsides  du  siècle  et  qu  adhérant  tout  entier  à  la  foi.  il  pense 

que  moins  il  recherchera  ces  choses,  plus  il  aura  de  ressources.  El 

la  bieriJieureusc  Vgalhe  dit  (cf.  rorficcde  la  sainte,  a'  antienne 

des  Laudes,  à  la  date  du  5  février)  :  Je  n'ai  jamais  usé  pour  mon 
corps  de  remède  corporel;  mais  faite  Seigneur  Jésus-Christ ,  qui, 

par  sa  seule  parole,  rétafilit  toutes  choses.  Or,  la  tentation  de  Dieu 

ne  consiste  pas  en  ce  qui  est  de  la  perfection  de  l'homme.  Donc 
la  tentation  de  Dieu  ne  consiste  pas  en  ces  sortes  de  faits  où 

l'on  attend  le  seul  secours  de  Dieu  ». 

L'argument  sed  contra  est  un  texte  de  «  saint  Augustin  », 
qui  «  dit,  au  livre  XXI  Contre  Fauste  (ch.  xxxvi),  que  le  Christ, 

qui,  en  enseignant  et  en  reprenant  ouvertement ,  sans  permettre 

cependant  que  la  rage  des  ennemis  put  quelque  chose  contre  lui, 

montrait  la  puissance  de  Dieu;  le  même,  toutefois,  enfuyant  et  en 

se  cachant,  instruisait  la  faiblesse  de  l'homme,  pour  qu'il  n'ait  pas 
la  hardiesse  de  tenter  Dieu,  quand  il  a  de  quoi  agir  pour  échapper 

à  ce  qu'il  faut  éviter.  D'où  il  semble  que  c'est  en  cela  que  con- 

siste la  tentation  de  Dieu,  quand  l'homme  néglige  de  faire  ce 

qu'il  peut  pour  échapper  aux  périls,  comptant  seulement  sur 
le  secours  de  Dieu  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  explique  que  «  tenter  est 
proprement  expérimenter  celui  que  Ion  tente  »  ou  en  faire  la 

preuve,  l'éprouver.  «  Or,  on  expérimente  quelqu'un  »  ou  on 

l'éprouve,  on  le  met  à  l'épreuve,  ((  et  par  des  paroles  et  par  des 

faits.  Par  des  paroles,  afin  que  nous  expérimentions  s'il  sait  ce 

que  nous  cherchons,  ou  s'il  peut  et  s'il  veut  l'accomplir.  Par 
des  faits,  lorsque  par  les  choses  que  nous  faisons,  nous  explo- 

rons la  prudence,  ou  la  volonté,  ou  le  pouvoir  de  quelque  au- 

tre. L'une  et  l'autre  de  ces  deux  choses  se  produit  d'une  double 

manière.  Parfois,  ouvertement;  comme  quand  quelqu'un  dé- 

clare et  avoue  qu'il  tente  :  c'est  ainsi  que  Samson,  au  livre  des 
Juges,  ch.  xiv  (v.  12  et  suiv.)  proposa  aux  Philistins  une  énigme 

pour  les  tenter.  D'autres  fois,  de  façon  insidieuse  et  occulte  : 

c'est  ainsi  que  les  Pharisiens  tentèrent  le  Christ,  comme  on  le 
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lit  flans  saint  Matthieu,  ch.  xxii  (v.  i5  et  suiv.).  De  même: 

quelquefois,  d'une  façon  expresse  :  par  exemple,  si  quelqu'un 
dans  ses  paroles  ou  dans  ses  actes  se  propose  de  mettre  quel- 

qu'un à  l'épreuve;  d'autres  fois,  de  manière  à  y  prêter  :  comme 

si.  par  exemple,  quelqu'un,  bien  qu'il  ne  se  propose  pas  de 

mettre  à  l'épreuve,  dit  cependant  ou  fait  une  chose  qui  ne  pa- 

raît avoir  d'autre  fin  que  d'éprouver  ou  de  tenter  ». 

Cela  dit,  saint  Thomas  poursuit.  ̂   Ainsi  donc  l'homme  tente 
Dieu  quelquefois  en  paroles,  quelquefois  en  actes.  En  paroles, 

nous  établissons  un  colloque  avec  Dieu  dans  la  prière.  Il  suit  de 

là  que  dans  ses  demandes  quelqu'un  tente  Dieu  de  façon  ex- 
presse, quand  il  demande  à  Dieu  quelque  chose,  avec  cette 

intention,  de  se  rendre  compte  de  la  science  de  Dieu,  ou  de  sa 

puissance  ou  de  sa  volonté.  Par  les  faits,  quelqu'un  tente  Dieu 

d'une  façon  expresse,  quand  par  les  choses  qu'il  fait,  il  entend 

mettre  à  l'épreuve  la  puissance  de  Dieu,  ou  sa  bonté,  ou  sa 
science.  Mais,  de  manière  à  y  prêter,  celui-là  tente  Dieu,  qui, 

bien  qu'il  ne  se  propose  pas  de  mettre  Dieu  à  l'épreuve,  de- 
mande cependant  ou  fait  quelque  chose  qui  ne  peut  servir  à 

rien  autre  sinon  à  éprouver  la  puissance  de  Dieu,  ou  sa  bonté, 

ou  sa  connaissance.  C'est  ainsi  que  si  quelqu'un  fait  courir  son 

cheval  pour  échapper  aux  ennemis,  ce  n'est  point  là  mettre 

son  cheval  à  l'épreuve;  mais  s'il  fait  courir  son  cheval  sans 

aucune  utilité,  cela  paraît  n'avoir  d'autre  fin  que  de  mettre  à 

l'épreuve  la  rapidité  du  cheval  ;  et  il  en  est  de  même  en  toutes 

autres  choses.  —  Lors  donc  quequelqu'un  seconQe  au  secours 
divin,  dans  ses  demandes  ou  dans  ses  actes,  en  raison  de  quel- 

que nécessité  ou  de  quelque  utilité,  ce  nest  point  là  tenter 

Dieu;  il  est  dit,  en  effet,  au  livre  II  des  Paralipomènes ,  ch.  xx 

(v,  12)  :  Quand  nous  ignorons  ce  que  nous  devons  faire,  il  ne 

nous  reste  plus  que  ceci  :  tourner  nos  regards  vers  vous.  ̂ lais, 

lorsque  cela  se  fait  sans  nécessité  et  sans  utilité,  c'est  tenter 
Dieu  de  manière  à  y  prêter.  Aussi  bien,  sur  cette  parole  du 

Deutéronome,  ch.  vi  (v.  iG)  :  Tu  ne  tenteras  point  le  Seigneur 

Ion  Dieu,  la  glose  dit  :  Celui-là  tente  Dieu,  qui,  ayant  de  quoi  agir, 

sans  raison  s'expose  au  péril,  expérimentant  s'il  pourra  être  libéré 
par  Dieu  ». 
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On  le  voit,  lu  Icnlation  de  Dieu  consiste  à  attendre  de  Lui, 

dans  ses  prières  ou  dans  ses  actions,  un  secours  ou  un  eflet, 

pour  lequel  on  ne  fait  rien  soi-même,  alors  qu'on  pourrait 

agir  :  soit  d'ailleurs  qu'en  agissant  ainsi,  on  se  propose  expres- 

sément de  mettre  à  l'épreuve  la  science,  ou  la  bonté,  ou  la 

puissance  de  Dieu;  soit  même  qu'on  n'ait  point  cette  inten- 

tion expresse,  mais  parce  qu'en  fait  la  manière  dont  on  agit 
tend  à  la  traduire.  Dans  le  premier  cas,  il  y  a  un  doute  au 

sujet  de  Dieu,  du  moins  en  ce  qui  regarde  son  action  par  rap- 
port à  nous.  Dans  le  second  cas,  on  agit  comme  si  ce  doute 

existait. 

L'ad  priniuni  répond  que  «  l'homme  aussi  est  tenté  quelque- 

fois par  des  faits,  pour  s'assurer  s'il  peut,  ou  s'il  sait,  ou  s'il 
veut  donner  secours  ou  porter  obstacle  à  ces  faits  ». 

L'ad  secundum  déclare  que  «  les  saints,  qui,  par  leurs  prières, 
font  des  miracles,  sont  mus  par  quelque  nécessité  ou  utilité  à 

demander  l'effet  de  la  divine  puissance  ». 

L'ad  tertium  fait  observer  que  «  c'est  en  raison  d'une  grande 

utilité  et  d'une  grande  nécessité  que  les  prédicateurs  du  Royaume 
de  Dieu  laissent  les  subsides  temporels,  afin  de  vaquer  avec 

plus  de  liberté  à  la  parole  de  Dieu.  Et  voilà  pourquoi,  en  s'ap- 
puyant  sur  Dieu  seul,  de  ce  fait  ils  ne  tentent  point  Dieu.  Mais 

ils  tenteraient  Dieu,  s'ils  laissaient  les  subsides  humains,  sans 
utilité  ou  sans  nécessité.  Aussi  bien  saint  Augustin  dit,  au 

livre  XXII  Contre  Fauste  (ch.  xxxvi),  que  Paal  n'évita  point  de 

fuir,  comme  s'il  n'avait  pas  foi  en  Dieu;  mais  de  peur  de  tenter 

Dieu,  s'il  n'avait  point  fui  alors  qu'il  le  pouvait.  —  Quant  à  la 
bienheureuse  Agathe,  elle  avait  éprouvé,  dit  saint  Thomas,  la 

bienveillance  divine  à  son  endroit,  de  façon  à  n'avoir  pas  d'in- 
firmités rendant  nécessaires  pour  elle  les  remèdes  corporels,  ou 

à  éprouver  tout  de  suite  l'cn'et  de  la  guérison  divine  ».  On 
pourrait  dire  aussi  que  cette  parole  de  sainte  Agathe  ne  vise  que 

le  fait  miraculeux  de  sa  guérison  dans  la  prison;  non  tout  l'en- 

semble de  sa  vie  et  avant  qu'elle  fût  livrée  à  la  torture  de  ses 
persécuteurs. 
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Compter  sur  le  secours  de  Dieu  et  ne  compter  que  sur  ce  se- 

cours, même  par  voie  crintervenlion  extraordinaire  et  mira- 

culeuse, n'est  point  tenter  Dieu,  quand  il  n'y  a  plus  aucun  se- 
cours humain  sur  lequel  on  puisse  compter,  ou  quand  il  y  a 

utilité  supérieure  et  selon  Dieu,  à  laisser  de  côté  les  secours 

humains.  La  tentation  de  Dieu  n'existe  ([uc  si  l'on  néglige  les 
secours  humains,  pour  tout  attendre  de  la  seule  action  de  Dieu, 

ou  si  l'on  fait  appel  à  cette  seule  action  de  Dieu,  indûment.  — 
Cette  tentation  de  Dieu,  quand  elle  existe,  est-elle  un  péché? 

Saint  Thomas  nous  va  répondre  à  l'article  qui  suit. 

Ahticle  II. 

Si  tenter  Dieu  est  un  péché? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  tenter  Dieu  n'est  pas 
un  péché  ».  —  La  première  est  que  «  Dieu  ne  commande  au- 

cun péché.  Or,  11  a  commandé  que  les  hommes  l'éprouvent,  ce 
qui  est  le  tenter.  Il  est  dit,  en  effet,  dans  Malachie,  ch.  m 

(v.  lo)  :  Portez  toutes  vos  dîmes  dans  mon  grenier,  afin  quil  y 

ait  des  vivres  dans  ma  maison:  et  éprouvez-moi  là-dessus,  dit  le 

Seigneur,  si  je  n  ouvrirai  pas  pour  vous  les  cataractes  du  ciel. 

Donc  il  semble  que  tenter  Dieu  n'est  pas  un  péché  ».  —  La  se- 

conde objection  dit  que  «  comme  l'on  tente  quelqu'un  pour 
faire  la  preuve  de  sa  science  ou  de  sa  puissance,  de  même 

aussi  pour  faire  la  preuve  de  sa  bonté  ou  de  sa  volonté.  Or,  il 

est  licite  qu'on  fasse  la  preuve  ou  qu'on  acquière  l'expérience  de 
la  bonté  de  Dievi  ou  aussi  de  sa  volonté  ;  il  est  dit,  en  effet, 

dans  le  psaume  (xxxni,  v.  9)  :  Goûte:  et  voyez  que  le  Seigneur 

est  doux:  et.  dans  l'Épitie  aux  Romains,  ch.  xn  (v.  •>.)  :  Afin  que 
vous  éprouviez  quelle  est  la  volonté  de  Dieu  bonne,  et  qui  plaît,  et 

qui  est  parfaite.  Donc  tenter  Dieu  n'est  pas  un  péché  ».  —  La 

troisième  objection  fait  observer  que  «  nul  n'est  blâmé  dans 

l'Ecriture  pour  se  désister  du  péché,  mais  plutôt  pour  le  péché 
qu'il  commet.  Or,  Achaz  est  blâmé,  parce  que  le  Seigneur  lui 
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disant  :  Demande  jiour  foi  un  signe  nu  Seigneur  ton  Dieu,  il  ré- 

pondit :  .Ir  n'en  demanderai  pas  ;  et  Je  ne  tenterai  pas  le  Seigneur. 

il  lui  fut  dit,  en  edct  .Est-ce  donc  peu  pour  vous  d'être  a  charge 
aii.r  hommes,  fine  vous  soye:  encore  à  charge  à  mon  Dieu  ?  comme 

on  le  voit  dans  Isaïc,  ch.  vu  (\.  ii  et  sui\.)  D'autre  part,  il 
est  dit  dAbiaham,  dans  la  Genèse,  ch.  xv  (v.  8),  quil  dit  an 

Seigneur  :  D"o/>  puis-je  savoir  que  je  la  posséderai?  il  voulait 
parler  de  la  terre  promise  par  Dieu.  Pareillement,  aussi,  Gé- 
déon  demanda  un  signe  au  Seigneur  de  la  victoire  promise, 

comme  on  le  lit  au  livre  des  Juges,  ch.  vi  (v.  36  et  suiv.).  Et 

ils  ne  sont  point  blâmés  à  ce  sujet.  Donc  tenter  Dieu  n'est  pas 

un  péché  ».  —  On  aura  remarqué  l'intérêt  de  ces  objections. 
Elles  nous  vaudront  de  lumineuses  réponses  de  saint  Thomas, 

qui  préciseront  encore  ce  que  nous  avons  déjà  dit  de  la  tenta- 
lion  de  Dieu. 

L'argument  sed  contra  déclare  que  «  tenter  Dieu  est  défendu 
par  la  loi  de  Dieu.  Il  est  dit,  en  eflet,  dans  le  Deuféronome, 

ch.  vT  (v.  i6)  :  Tu  ne  tenteras  pas  le  Seigneur  ton  Dieu  ».  —  Et 

nous  savons  que  cette  parole  fut  opposée  par  Notre-Seigneur 

au  démon  qui  l'invitait  à  se  confier  indûment  à  une  protec- 
tion miraculeuse  (cf.  saint  Matthieu,  ch.  iv,  v.  7). 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  rappelle  d'abord  que 
((  comme  il  a  été  dit  (art.  préc),  tenter  est  faire  la  preuve.  Or, 

nul  ne  fait  la  preuve  de  ce  dont  il  est  certain.  Il  suit  de  là 

que  toute  tentation  provient  d'une  certaine  ignorance  ou  d'un 

certain  doute  :  soit  de  celui  qui  tente,  comme  si  quelqu'un 

éprouve  une  chose  ou  en  fait  l'expérience  pour  connaître  sa 

qualité;  soit  des  autres,  comme  si  quelqu'un  fait  l'expérience 

de  quelqu'un  ou  de  ({uelque  chose  pour  que  les  autres  sachent  : 

auquel  sens,  Dieu  est  dit  nous  tenter.  Puis  donc  qu'ignorer  ce 
qui  a  traita  la  perfection  de  Dieu,  ou  avoir  des  doutes  là-des- 

sus, est  un  péché,  il  est  manifeste  que  tenter  Dieu  dans  le  but 

que  celui  qui  tente  connaisse  la  vertu  de  Dieu  est  un  péché. 

Que  si  quelqu'un  fait  la  preuve  des  choses  qui  ont  trait  à  la 

perfection  de  Dieu,  non  point  dans  le  but  de  connaître  lui- 

même,  mais  pour  démontrer  aux  autres,  cela  n'est  point  tenter 
Dieu,  quand  se  rencontre  la  juste  nécessité  ou  la  pieuse  utilité 
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avec  les  autres  choses  qui  doivent  alors  concourir.  C'est  ainsi 

que  les  Apôtres  demandèrent  qu'au  nom  de  Jésus-Christ  fus- 
sent accomplis  des  miracles,  comme  il  est  dit  au  livre  des 

Actes,  ch.  IV  (v.  29,  3o)  :  et  c'était  pour  que  la  vertu  du  Christ 
l'ùt  manifestée  aux  infidèles  ». 

L'ad  priniu/n  explique  le  texte  de  Malachie,  que  citait  l'objec- 
tion. «  Le  paiement  des  dîmes  était  commandé  dans  la  loi, 

ainsi  qu'il  a  été  vu  plus  haut  (q.  87,  art.  1).  Il  s'ensuit  que 

c'était  chose  nécessaire,  en  \  ertu  de  Tobligation  du  précepte  ; 

c'était  aussi  chose  utile,  selon  qu'il  est  marqué  dans  ce  texte  : 

pour  qu'il  y  eût  des  vicres  dans  la  maison  du  Seignew.  Par  con- 
séquent, en  payant  les  dîmes,  ils  ne  tentaient  point  Dieu  »  : 

ils  ne  faisaient  qu'accomplir  leur  devoir.  «  Quant  à  ce  qui  est 

ajouté  dans  ce  texte  :  et  éprouvez-moi,  il  ne  faut  pas  l'entendre 

au  sens  de  cause,  comme  s'ils  devaient  payer  les  dîmes,  à  cette 

lin,  d'éprouver  si  Dieu  ne  leur  ouvrirait  pas  les  cataractes  du 

ciel;  mais  au  sens  de  conséquence,  et  parce  que  s'ils  payaient 

les  dîmes,  c'est-à-dire  s'ils  s'acquittaient  envers  Dieu  de  ce  qui 
était  leur  devoir,  «  ils  devaient  éprouver  par  expérience  les 

bienfaits  que  Dieu  répandrait  sur  eux  ». 

h'ad  secundum  répond  qu'  u  il  est  une  double  connaissance 

de  la  bonté  ou  de  la  volonté  divines.  L'une,  spéculative.  Et,  par 

rapport  à  celle-là,  il  n'est  point  permis  de  douter  ni  de  vouloir 
éprouver  si  la  volonté  de  Dieu  est  bonne,  ou  si  le  Seigneur  est 
suave.  Mais  il  est  une  autre  connaissance  de  la  divine  bonté  ou 

de  sa  volonté,  qui  est  affective  ou  expérimentale,  alors  que 

quelqu'un  éprouve  en  lui-même  et  ressent  le  goût  de  la  douceur 
divine  et  la  complaisance  de  la  divine  volonté  ;  au  sens  où 

saint  Denys  dit  de  Hierothée,  au  chapitre  11  des  y,oms  divins 

(de  S.  Th.,  leç.  4),  qu  il  avait  appris  les  choses  divines  pour  les 

avoir  ressenties.  C'est  de  cette  manière  que  nous  sommes  in- 
vités à  éprouver  la  volonté  de  Dieu  et  à  goûter  sa  suavité  ». 

11  est  encore  un  autre  sens  où  il  peut  être  permis  de  vouloir 

s'assurer  de  la  volonté  de  Dieu.  Saint  Thomas  va  nous  le  mar- 
quer à  la  tin  de  la  réponse  qui  suit. 

L'ad  tertium  dit  que  u  Dieu  voulait  donner  un  signe  au  roi 

Achaz,  non  seulement  pour  lui-même,  mais  pour  l'instruction 
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de  loul  le  peuple.  El  cest  à  caii«;e  de  cela  qu'il  est  repris  de  ne 
pas  avoir  voulu  demander  de  signe,  coninie  faisant  obstacle  au 

salut  commun.  Ni  il  n'cùl  tenté  Dieu  cm  le  demandant  :  soit, 

parce  qu'il  l'eut  demandé  sur  l'ordre  de  Dieu;  soit  parce  qu'il 

leùt  demandé  en  vue  de  l'utilité  publique.  —  Quant  à 
Abraham,  il  demanda  un  signe,  mû  par  une  inspiration  di- 

vine. Et,  à  cause  de  cela,  il  ne  pécha  point  »  :  ici  encore,  on 

peut  dire  que  c'était  en  a  ne  d'une  utilité  commune  qu'il  plai- 

sait à  Dieu  d'assurer  de  la  sorte. —  <(  PourGédéon,  il  semble  que 

s'il  demanda  un  signe,  ce  fut  par  un  manque  de  foi;  aussi 

bien  il  n'est  pas  excusé  de  péché,  comme  le  dit  la  glose  au 

même  endroit.  C'est  ainsi,  du  reste,  que  Zacharie  pécha,  quand 
il  dit,  comme  il  est  marqué  en  saint  Luc,  ch.  i  (v.  20),  à 

l'ange  :  D'oà  donc  saurai-Je  cela?  et  il  fut  puni  pour  son  in- 

crédulité ».  —  Saint  Thomas  ajoute,  et  c'est  ici  qu'il  donne  le 

sens  que  nous  signalions  tout  à  l'heure,  que  «  quelqu'un  peut 

demander  un  signe  à  Dieu,  d'une  double  manière  :  ou  bien 
pour  explorer  la  puissance  divine  ou  la  vérité  de  sa  parole  ;  et 

ceci,  de  soi,  appartient  à  la  tentation  de  Dieu;  — ou  bien 

pour  être  instruit  de  ce  qui,  à  l'endroit  d'une  certaine  chose, 

est  le  bon  plaisir  de  Dieu  :  et  ceci,  en  aucune  manière,  n'ap- 
partient à  la  tentation  de  Dieu  ».  Par  conséquent,  demander  à 

Dieu  un  signe,  à  l'efTct  de  connaître  ce  qu'il  peut  vouloir  de 

nous  en  telle  ou  telle  circonstance,  ou,  d'une  façon  plus  gé- 
nérale, quels  peuvent  être  ses  desseins  ou  ses  conseils  dans 

l'ordre  de  tels  ou  tels  événements,  —  si,  de  par  ailleurs,  se 

trouvent  réunies  les  conditions  de  prudence  ou  d'utilité  et  de 
nécessité  dont  nous  avons  parlé,  est  chose  qui  peut  être  par- 

faitement licite. 

La  tentation  de  Dieu  est  un  péché  :  parce  qu'elle  implique 
soit  un  doute  au  sujet  des  perfections  divines,  soit  un  appel  à 

son  intervention  dans  des  circonstances  qui  ne  permettent 

point  cette  intervention.  —  Mais  ce  péché  et  le  vice  d'où  il 

émane,  à  quelle  vertu  s'opposera-t-il?  Est-ce  à  la  vertu  de  re- 

ligion ?  —  C'est  ce  qu'il  nous  faut  maintenant  examiner  ;  et  tel 

est  l'objet  de  l'article  qui  suit. 
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Article  TU. 

Si  la  tentation  de  Dieu  s'oppose  à  la  vertu  de  religion? 

Trois  objeclions  veulent  prouver  que  «  la  tentation  de  Dieu 

ne  s'oppose  point  à  la  vertu  de  religion  »,  mais  à  quelque  autre 
vertu.  —  La  première  observe  que  «  la  tentation  de  Dieu  a 

raison  de  péché,  en  ce  que  l'homme  doute  de  Dieu,  comme  il 
a  été  dit  (art.  préc).  Or,  douter  de  Dieu  appartient  au  péché 

d'infidélité,  qui  s'oppose  à  la  foi.  Donc  la  tentation  de  Dieu 

s'oppose  à  la  foi  plutôt  qu'à  la  religion  ».  —  La  seconde  objec- 
tion apporte  un  texte  de  V Ecclésiastique,  ch.  viii  (v.23  ,  où  «  il 

est  dit  :  Avant  la  prière,  prépare  ton  âme  ;  et  ne  sois  point  comme 

l'homme  qui  tente  Dieu,  où  la  glose  interlinéaire  ajoute  :  lequel, 

c'est-à-dire  l'homme  qui  tente  Dieu,  demande  ce  quil  a  ensei- 

gné, mais  ne  fait  pas  ce  qu'il  a  ordonné.  Or,  ceci  appartient  à  la 

présomption,  qui  s'oppose  à  l'espérance.  Donc  il  semble  que  la 

tentation  de  Dieu  est  un  péché  opposé  à  l'espérance».  —  La  troi- 
sième objection  dit  que  «  sur  cette  parole  du  psaume  (lxxvii, 

V.  i8)  :11s  ont  tenté  Dieu  dans  leurs  cœurs, la  glose  explique  que 

tenter  Dieu  est  demander  avec  duplicité,  en  telle  sorte  que  la  sim- 
plicité  soit  dans  les  paroles,  tandis  cjue  la  malice  est  dans  le  cœur. 

Or,  la  duplicité  s'oppose  à  la  vertu  de  la  vérité.  Donc  la  tenta- 

tion de  Dieu  n'est  pas  opposée  à  la  religion,  mais  à  la  vérité  ». 

L'argument  sed  contra  prend  acte  du  mot  cité  par  cette  der- 
nière objection  et  conclut  en  sens  inverse.  «  Comme  il  vient 

d'être  dit,  dans  la  citation  de  la  glose,  tenter  Dieu  est  demander 

d'une  façon  désordonnée.  Or,  demander  comme  il  convient, 

est  un  acte  de  religion,  selon  qu'il  a  été  vu  plus  haut  (q.  83, 
art.  i5).  Donc  tenter  Dieu  est  un  péché  opposé  à  la  religion  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  précise  à  nouveau  que 
«  comme  il  a  été  dit  plus  haut  (q.  8i,  art.  5),  la  fin  de  la  reli- 

gion est  de  rendre  à  Dieu  la  révérence  »  ou  le  respect  et 

l'honneur  qui  lui  sont  dus.  «  II  suit  de  là  que  toutes  les  cho- 
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ses  qui  appai  tiennent  diieclenienl  au  manque  de  respect  en- 

vers Dieu  sont  opposées  à  la  reliy:ion.  Or,  il  est  manifeste  que 

tenter  quchiu'un  apj)artient  au  manque  de  respect  envers  lui  : 

nul,  en  eflet,  ne  présume  de  tenter  celui  dont  l'excellence  est 
pour  lui  certaine.  Par  conséquent,  il  est  Manifeslo  que  tenter 

Dieu  est  un  péché  opposé  à  la  religion  ». 

]j\i(l  pri/num  rappelle  que  «  comme  il  a  été  dit  plus  haut 

(q.  81,  art.  7),  il  appartient  à  la  religion  de  prolester  la  foi  par 

certains  signes  a\ant  tiait  à  l'honneur  divin.  H  appartient 
donc  à  riiréligiosilé,  que  par  manque  de  certitude  dans  la  foi, 

l'homme  fusse  certaines  choses  qui  appartiennent  au  manque 
de  respect  envers  Dieu,  comme  est  le  fait  de  tenter  Dieu.  Et 

voilà  pourquoi  la  tentation  de  Dieu  est  une  espèce  d'irréli- 
giosité  )>. 

L'«d  secunduin  explique  que  «  celui  qui  avant  la  prière  ne 
prépare  point  son  âme,  pardonnant  à  celui  qui  aurait  quelque 

chose  contre  lui  (saint  .Marc,  ch.  xi,  v.  26),  ou  qui  ne  se  dis- 
pose pas  en  toute  autre  manière  à  la  dévotion,  ne  fait  pointée 

qui  est  en  lui  pour  qu'il  soit  exaucé  de  Dieu.  Aussi  bien  il 

tente  Dieu,  lui  aussi,  par  manière  d'y  prêter.  Et,  bien  que 

cette  tentation  de  Dieu  par  manière  d'y  prêter,  semble  pro- 

venir de  la  présomption  ou  de  l'indiscrétion,  toutefois  cela 
même  appartient  au  manque  de  respect  envers  Dieu,  que 

l'homme  se  comporte  d'une  manière  présomptueuse  et  sans  la 
diligence  voulue  dans  les  choses  qui  appartiennent  à  Dieu.  Il  est 

dit,  en  effet, dans  la  première  Épltre  de  saint  Pierre, ch.v  (v.  6): 

Humiliez-vous  sous  la  puissante  main  de  Dieu;  et  dans  la  seconde 

Épître  à  Timothée,  ch.  11  (v.  i5)  :  Apporte  le  plus  grand  soin  à 

le  rendre  digne  de  r approbation  de  Dieu.  D'où  il  suit  que  même 

cette  sorte  de  tentation  de  Dieu  est  une  espèce  d'irréligiosité  ». 
—  On  aura  remarqué  toute  la  gravité  de  cette  réponse  de  saint 
Thomas.  Il  est  aisé  de  voir,  par  cet  enseignement  du  saint 

Docteur,  que  la  tentation  de  Dieu,  au  sens  qui  vient  d'être  dit, 
est  un  péché  extrêmement  fréquent,  dans  lequel  peuvent  tom- 

ber très  facilement  même  les  âmes  dont  la  vie  fait  profession 

de  piété.  On  ne  saurait  donc  trop  se  garder  contre  lui. 

L'ad  tertium  fait  observer  que  «  par  rapport  à  Dieu,  qui  con- 
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naît  les  secrets  des  cœurs,  nul  ne  peut  être  dit  demander  avec 

duplicité;  ce  n'est  que  par  rapport  aux  hommes.  D'où  il  suit 
que  la  duplicité  est  chose  accidentelle  en  ce  qui  louche  à  la 

tentation  de  Dieu.  Par  conséquent,  il  n'est  point  nécessaire 

qu'à  cause  d'elle  la  tenlation  de  Dieu  s'oppose  directement  à  la 
vérilé  ».    • 

C'est  à  la  vertii  de  religion  que  la  tentation  de  Dieu  s'oppose 

directement;  parce  qu'elle  implique  toujours,  et  essenlielle- 
ment,  quoique  sous  des  formes  ou  pour  des  causes  diverses,  un 

manque  de  respect  envers  Dieu  ou  une  faute  contre  l'honneur 
qui  lui  est  dû.  —  Une  dernière  question  est  étudiée  par  notre 

saint  Docteur;  et  c'est  de  savoir  lequel  des  deux  péchés  contre 

la  religion  est  le  plus  grave  :  si  c'est  la  tentation  de  Dieu,  ou  la 

superstition.  Il  va  nous  répondre  à  l'article  qui  suit. 

Article  IV. 

Si  la  tentation  de  Dieu  est  un  péché  plus  grave 
que  la  superstition? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  la  tentation  de  Dieu 

est  un  péché  plus  grave  que  la  superstition  ».  —  La  première 

arguë  de  ce  que  «  la  peine  plus  grande  est  infligée  au  péché 

plus  grand.  Or,  parmi  les  Juifs,  le  péché  de  la  tentation  de-Dieu 

fut  puni  plus  gravement  que  le  péché  d'idolâtrie,  qui  cepen- 
dant est  le  plus  grave  de  tous  les  péchés  de  superstition.  Pour 

le  péché  didolàtrie,  en  effet,  il  y  en  eut  trois  mille  qui  furent 

misa  mort,  comme  on  le  voit  dansVExode,  ch.  xxxii  (v.  28; 

version  des  Septante);  pour  le  péché  de  la  tentation,  au  con- 

traire, ils  périrent  tous  universellement  dans  le  désert  et  n'en- 
trèrent point  dans  la  terre  promise;  selon  cette  parole  du 

psaume  (xciv,  v.  9)  :  Vos  pères  me  tenlèrenl ;  et  puis  (v.  11),  il 

est  dit  :  Et  Je  leur  ai  juré  dans  ma  colère  qu'ils  n  entreraient  point 
dans  mon  repos.  Donc  tenter  Dieu  est  un  plus  grave  péché  que 

XII.  —  La  Religion.  2G 
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la  superslilioii  ».  —  La  seconde  objection  dil  qu'  h  un  péché 

semble  èlie  daulaiit  plus  gra\e  qu'il  soppose  davantage  à  la 
\crtu.  Oi',  lirréligiosité,  dont  la  tentation  de  Dieu  est  une  es- 

pèce, s'oppose  davantage  à  la  vertu  de  religion  que  la  supersti- 
tion, latjuelle  a  une  certaine  ressemblance  a^ec  elle.  Donc  la 

tentation  de  Dieu  est  un  plus  grave  péché  que  la  superstition  ». 

—  La  troisième  objection  déclare  qu'  «  il  semble  que  c'est  un 
plus  grand  péché  de  manquer  de  respect  aux  parents  que  de 

donner  à  d'autres  les  marques  de  respect  qu'on  leur  doit.  Or, 
Dieu  doit  être  honoré  par  nous  comme  le  Père  de  tous,  ainsi 

qu'il  est  dit  en  Malachie,  ch.  i  (v.  G).  Donc  la  tentation  de  Dieu, 
\rM  laquelle  nous  manquons  de  respect  à  Dieu,  est  un  plus 

grand  péché  que  l'idolâtrie  par  laquelle  on  donne  à  la  créature 

l'honneur  qui  est  dû  à  Dieu  ». 

L'argument  sed  contra  oppose  que  «  sur  ces  mots  du  Deulé- 
ronome,  ch.  xvii  (v.  2  et  suiv.)  :  Quand  on  aura  trouvé  chez 

toi,  etc.,  la  glose  dit  :  La  loi  déleste  par-dessus  tout  l'erreur  et 
r idolâtrie;  car  le  plus  grand  des  crimes  est  de  rendre  à  la  créature 
V honneur  du  Créateur  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  commence  par  formuler 

cette  règle  :  «  Dans  les  péchés  qui  s'opposent  à  la  religion,  une 

clios«  est  d'autant  plus  grave  cfu'elle  s'oppose  davantage  à  la 

révérence  ou  au  respect  et  à  l'honneur  divin.  Or,  à  cela  s'op- 

pose moins,  que  quelqu'un  doute  de  l'excellence  divine,  que 
s'il  lient  le  contraire  par  mode  de  certitude.  De  même,  en  elïet, 

que  celui-là  est  plus  infidèle,  qui  est  confirmé  dans  l'erreur, 
que  celui  qui  doute  de  la  vérité  de  la  foi;  pareillement  aussi, 

celui-là  agit  davantage  contre  le  respect  dû  à  Dieu,  qui,  par 

son  acte,  proteste  l'eireur  contre  la  divine  excellence,  que  celui 
qui  proteste  le  doute.  Puis  donc  que  le  superstitieux  proteste 

l'erreur,  comme  il  ressort  de  ce  qui  a  été  dit  (q.  9^,  art.  i, 
ad  7"'"),  tandis  que  celui  qui  tente  Dieu  par  paroles  ou  par  actes 

proteste  le  doute  au  sujet  de  l'excellence  divine,  ainsi  qu'il  a 

été  dit  (art.  :>),  il  s'ensuit  que  le  péché  de  la  superstition  est 
plus  grave  que  le  péché  de  la  tentation  de  Dieu.  » 

L'a<l  priintiin  fait  observer  que"«  le  péché  d'idolâtrie  ne  fut 
point  puni  »,  chez  les  Hébreux,  n  par  cette  peine  »  dont  parlait 
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l'objecHon,  «comme  si  elle  devait  suffire  :  une  peine  plus  grave 
était  réservée  à  ce  peuple  pour  plus  tard;  il  est  dit,  en  effet, 

dans  V Exode,  ch.  xxxii  (v.  3/i)  :  Au  Jour  de  la  vengeance,  je  visi- 

terai ce  péché  qu'ils  ont  commis  ». 
Vad  secundum  explique  que  «  la  superstition  a  une  ressem- 

blance avec  la  religion,  quant  à  l'acte  matériel  qu'elle  rend 
comme  la  religion.  Mais,  quant  à  la  fin,  elle  lui  est  plus  con- 

traire que  la  tenlalion  de  Dieu,  parce  qu'elle  appartient  davan- 

tage au  manque  de  respect  envers  Dieu,  ainsi  qu'il  a  été  dit  » 

(au  corps  de  l'article). 

L'ad  tertium  répond  qu'  «  il  est  de  la  raison  tle  l'excellence 

divine  qu'elle  soit  unique  el  incommunicable;  et  voilà  pour- 

quoi c'est  tout  un  de  faire  quelque  chose  contre  le  respect  dû  à 

Dieu  et  de  communiquer  à  un  autre  ce  respect  divin.  Il  n'en 

est  pas  de  même  de  l'honneur  des  parents,  qui  peut,  sans  pé- 

ché, être  communiqué  à  d'autres  ». 

La  tentation  de  Dieu  était  le  premier  mode  ou  la  première 

espèce  du  second  genre  de  péchés  contre  la  vertu  de  religion, 

que  nous  avons  appelé  du  nom  d'irréligiosité.  Elle  accuse,  en 

effet,  sous  quelque  forme  qu'on  l'entende,  un  manque  de  res- 

pect envers  Dieu  Lui-même,  alors  qu'on  n'a  point,  de  ses  per- 
fections et  de  ses  attributs,  la  pensée  ferme  qu'il  faudrait,  ou 

qu'on  agit  comme  si  cette  pensée  ferme,  éclairée  et  vivante, 

n'était  point  dans  le  cœur.  A  celle  première  espèce  d'irréligio- 
sité, quoique  sous  une  forme  plus  absolue  et  plus  radicale,  il 

faudrait  rattacher  ce  qu'on  est  convenu  d'appeler  aujourd'hui 
la  laïcité.  Elle  consiste,  dans  sa  forme  strictement  négative,  à 

mettre  Dieu  complètement  de  côté  dans  la  vie  soit  de  l'individu, 
soit  de  la  famille,  soit  de  la  société.  Organiser  la  vie  humaine, 

sans  s'occuper  en  rien  de  Dieu,  absolument  comme  s'il  n'était 

pas,  voilà  ce  qu'est,  sous  sa  forme  négative  radicale,  le  laïcisme. 
On  le  trouve  aussi  sous  une  forme  positive.  Elle  consiste  à  per- 

sécuter et  à  chasser  Dieu  ou  tout  ce  qui  est  de  Dieu  partout  où 

on  le  trouve.  La  première  forme  a  pour  cause  une  sorte  de  stu- 

pidité intellectuelle  et  morale  dans  l'ordre  métaphysique  ou 
surnaturel.  La  seconde  procède  de  la  haine  ou  du  fanatisme  sec- 
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taire.  On  sait  le  ravage  que  ce  iaïcisine  sous  sa  double  forme 

exerce  aujourd'hui  dans  le  monde.  C'est  la  grande  plaie  de 
nos  jours.  Elle  est  le  dernier  mot  de  liriéligion,  [)iie,  eu  un 

sens,  que  l'idolâtrie  [)aïenne  :  car  celle-ci,  du  moins,  accusait 
un  besoin  de  la  Divinité,  et  un  recours  à  elle,  (|uoi(iue  sous 

une  forme  indue  et  injurieuse  au  vrai  Dieu;  tandis  (jue  le 

laïcisme  est  le  mépris  de  Dieu  ou  sa  iiaine,  érigés  en  système 

conscient  et  voulu  de  toute  une  vie,  et  non  seulement  pour  soi, 

mais,  en  quelque  sorle,  et  dans  la  mcsuie  oîi  on  le  peut,  pour 

tout  le  monde  humain.  C'est  la  destruction  absolue  de  toute 

religion.  C'est  l'irréligion  à  l'élal  pur,  l'irréligion  portée  au 

paroxysme,  à  sa  limite  la  plus  extrême.  Il  n'est  pas  de  plus 
grand  crime,  ni  de  i)lus  grand  mallieui',  (jui  jjuisse  atteindre  le 
monde   humain. 

Après  avoir  considéré  l'irréligion  en  tant  quelle  porte  direc- 
tement sur  Dieu  en  Lui-même  ou  dans  sa  vérité  et  ses  perfec- 

tions, nous  devons  la  considérer  selon  qu'elle  pèche  plus  spé- 

cialement contre  le  Nom  divin.  C'est  la  question  du  parjure. 
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DU   PARJURE 

Celte  question  comprend  quatre  articles  : 

1°  Si  la  fausseté  est  requise  pour  le  parjure? 
3"  Si  le  parjure  est  toujours  un  péché? 
3°  S'il  est  toujours  un  péché  mortel? 
!i°  Si  celui-là  pèche  (jui  impose  le  serment  à  un  parjuie? 

Article  Premier. 

Si  la  fausseté  de  ce  qui  est  confirmé  par  le  serment  est  requise 
pour  le  parjure? 

La  lecture  de  larticle  nous  fera  comprendre  toute  la  portée 

et  toute  la  profondeur  de  cette  formule.  —  Trois  objections  veu- 

lent prouver  que  «  la  fausseté  de  ce  qui  est  confirmé  par  le  ser- 

ment n'est  pas  requise  pour  le  parjure  ».  —  La  première  s'ap- 

puie sur  ce  qu'  «  il  a  été  dit  plus  haut  (q.  89,  art.  3),  que  comme 
la  vérité  doit  accompagner  le  serment,  pareillement  aussi  doi- 

vent l'accompagner  le  jugement  et  la  justice.  De  même  donc 

qu'on  encourt  le  parjure  par  manque  de  vérité  ;  de  mémeiaussi 

on  l'encourra,  par  manque  de  jugement,  comme  si  quelqu'un 

jure  d'une  façon  indiscrète,  et  par  manque  de  justice,  comme 

si  quelqu'un  jure  une  chose  illicite  ».  —  La  seconde  objection 

dit  que  ((  ce  par  quoi  une  chose  est  confirmée  semble  l'empor- 
ter sur  ce  que  cela  confirme;  comme,  dans  le  syllogisme,  les 

principes  l'emportent  sur  la  conclusion.  Or,  dans  le  serment, 

la  parole  de  l'homme  est  confirmée  par  le  recours  au  Nom  di- 

vin. Donc  il  semble  que  le  parjure  soit  plus  grand  si  quelqu'un 
jure  par  les  faux  dieux,  que  si  la  vérité  manque  à  la  parole  de 

l'homme  que  le  serment  confirme  ».  —  La  troisième  objection 
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en  appelle  à  «  saint  Augiisliii  »,  (pii  c  dil,  dans  le  Sermon  sur 

les  paroles  de  l'Apolre  saint  Jacfjnes  (serm.  clxxx,  ou  xxvni, 
ch.  M)  :  Les  hommes  jurent  faux,  soit  quand  ils  trompent,  soit 

quand  ils  se  trompent.  El  il  apporlc  trois  exemples.  Le  premier 

est  celui-ci  :  Jurer  pour  une  chose  que  l'on  croit  vraie  mais  qui 

ne  l'est  pas.  Le  second  :  Savoir  que  c'est  faux,  et  jurer.  Le  troi- 

sième :  Penser  que  c'est  faux  et  jurer  comme  si  c'était  vrai,  alors 

qu'en  effet  c'est  peut-être  vrai;  et  il  dit  ensuite  de  ce  dernier, 

qu'il  est  parjure.  Donc  quelqu'un  ([ui  jure  la  vérité  peut  être 

parjure.  Donc  la  fausseté  n'est  pas  requise  pour  le  paijure  ». 

L'argument  sed  contra  oppose  que  «  le  parjure  est  défini  :  un 
mensonge  confirmé  par  serment  »  (Hugues  de  Saint-A  ictor,  La 
Somme  des  Sentences,  tr.  IV,  ch.  v;  cf.  le  Maître  ûes  Sentences, 

liv.  m,  dist.  xxix). 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  rappelle  que  «  comme  il 

a  été  dit  plus  haut  (q.  92,  art.  2;  /"-2"'',  q.  i,  art.  3;  q.  i8, 
art.  6),  les  actes  moraux  tirent  leur  espèce  de  la  fin.  Or,  la  fin 

du  serment  est  la  confirmation  de  la  parole  humaine.  D'autre 

part,  à  cette  confirmation  s'oppose  la  fausseté  :  c'est,  en  effet, 

par  là  que  se  confirme  une  parole,  qu'elle  est  montrée  irrévo- 
cablement ou  infailliblement  vraie;  chose  qui  ne  peut  se  faire 

de  ce  qui  est  faux.  Il  s'ensuit  que  la  fausseté  va  directement 

contre  la  fin  du  serment.  De  là  vient  que  c'est  surtout  par  la 

fausseté  que  se  spécifie  la  perversité  du  serment,  qu'on  appelle 

du  nom  de  parjure.  Et  voilà  pourquoi  la  fausseté  est  de  l'es- 
sence du  parjure  ». 

h'ad  primum  déclare  que  «  comme  le  dit  saint  Jérôme,  sur 

Jérémie,  ch.  iv  (v.  2),  dès  qu'il  manque  l'une  quelconque  de  ces 

trois  choses,  on  a  le  parjure.  Toutefois,  ce  n'est  pas  dans  le 
même  ordre.  Mais  le  parjure  existe  premièrement  et  principa- 

lement, lorsque  la  vérité  manque,  pour  la  raison  déjà  dite  (au 

corps  de  l'article).  En  second  lieu,  quand  manque  la  justice  : 

c'est  qu'en  effet  quiconque  jure  quelque  chose  d'illicite,  par  cela 
même  il  encourt  la  fausseté;  car  il  est  obligé  de  faire  le  con- 

traire »,  n'ayant  pas  le  droit  d'accomplir  ce  qu'il  a  juré.  «  Troi- 
sièmement, lorsque  manque  le  jugement;  parce  que,  jurant 

d'une  façon  indiscrète,  il  s'expose,  par  là,  au  péril  d'encourir 
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la  fausseté  ».  —  On  le  voit,  même  quand  il  y  a  paijurc  eu  rai- 

son du  manque  des  deux  autres  garanties,  c'est  encore  au  fond 
en  raison  du  manque  de  vérité  que  le  parjure  existe. 

Vad  secanduni  fait  observer  que  «  les  principes,  dans  les 

syllogismes,  l'emportent))  sur  les  conclusions,  «  comme  ayant 

raison  de  principe  actif,  ainsi  qu'il  est  dit  au  livre  II  des  Phy- 
siques (ch.  iH,  n.  5;  de  S.  Th.,  leç.  5).  Mais,  dans  les  actes  mo- 

raux, la  fin  l'emporte  sur  le  principe  actif.  Et  voilà  pourquoi, 

bien  que  le  serment  soit  pervers,  lorsque  quchiu'un  jure  par 
les  faux  dieux,  cependant  la  perversité  qui  donne  au  parjure 

son  nom  est  celle  qui  enlève  la  fin  du  serment,  en  jurant  ce 

qui  est  faux  ». 

L'acZ  terliam  dit  que  «  les  actes  moraux  procèdent  de  la  vo- 

lonté, dont  l'objet  est  le  bien  perçu  ))  par  la  raison.  «  Il  suit 
de  là  que  si  le  faux  est  perçu  comme  vrai,  il  sera,  par  rapport 
à  la  volonté,  matériellement  faux,  mais  formellement  vrai.  Si 

ce  qui  est  faux  est  perçu  comme  tel,  on  aura  le  faux  matériel 

et  formel.  Que  si  le  vrai  est  perçu  comme  faux,  on  aura  le  vrai 

matériel  et  le  faux  formel.  Aussi  bien,  dans  chacun  de  ces  cas, 

se  retrouvera  la  raison  de  parjure,  à  cause  de  quelque  mode  de 

fausseté.  Mais  parce  que,  en  toute  chose,  ce  qui  est  formel 

l'emporte  sur  ce  qui  est  matériel,  il  suit  de  là  que  celui  qui 

jure  ce  qui  est  faux,  le  croyant  vi'ai,  n'est  point  parjure  comme 
celui  qui  jure  ce  qui  est  vrai,  le  croyant  faux.  Saint  Augustin 

dit,  en  effet,  au  même  endroit  :  //  importe  de  considérer  com- 

ment la  parole  procède  du  cœur;  parce  que  la  langue  nesl  cou- 

pable que  si  le  cœur  l'est  déjà  » . 

Le  faux  ne  pouvant  absolument  pas  être  confirmé  comme 

vrai,  il  s'ensuit  que  le  serment,  dont  la  fin  propre  est  cette  con- 
firmation, est  essentiellement  ennemi  du  faux;  en  telle  sorte 

que  c'est  par  la  raison  de  faux  que  se  spécifie  le  parjure.  Le 
parjure  est  donc  un  serment  entaché  de  faux.  —  Devons-nous 

dire  que  tout  parjure  est  un  péché?  Saint  Thomas  va  nous  ré- 

pondre à  l'article  qui  suit. 
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Article  11. 

Si  tout  parjure  est  un  péché? 

Quatre  objections  veulent  prouver  que  «  tout  parjure  n'est 

pas  un  péché  ».  —  La  première  déclare  que  <i  quiconque  n'ac- 

complit point  ce  qu'il  a  confirmé  par  serment  semble  être  par- 

jure. Or,  parfois  il  en  est  qui  jurent  qu'ils  feront  (luehiuc  chose 

d'illicite,  par  exemple,  un  adultère  ou  un  honiicide;  et  s'ils  le 
font,  ils  pèchent.  Si  donc,  en  ne  le  faisant  pas,  ils  pèchent  aussi 

du  péché  de  parjure,  il  s'ensuit  qu'ils  seraient  perplexes  »  ;  chose 

qui  ne  peut  pas  être  :  car  l'homme  ne  peut  être  jamais  dans  la 
nécessité  de  pécher.  —  La  seconde  objection  dit  que  «  nul  ne 
pèche  en  faisant  ce  qui  est  mieux.  Or,  parfois,  en  se  parjurant, 

tel  sujet  fait  ce  qui  est  mieux  :  comme  si  quelqu'un  avait  juré 
de  ne  pas  entrer  en  religion  ou  de  ne  point  faire  telles  autres 

œuvres  bonnes.  Donc  tout  parjure  n'est  pas  un  péché.  »  —  La 
troisième  objection  remarque  que  «  celui  qui  jure  de  faire  la 

volonté  d'un  autre,  s'il  ne  la  fait  pas  semble  encourir  le  par- 

jure. Or,  il  peut  arriver  (piclqucfois  qu'il  ne  pèche  pas,  s'il  ne 
fait  point  celte  volonté  :  si,  par  exemple,  on  lui  commandait 

quelque  chose  de  trop  dur  et  d'iinpossiblc  à  supporter.  Donc 

il  semble  que  tout  parjure  n'est  pas  un  péché  ».  —  La  qua- 
trième objection  fait  observer  que  «  le  serment  qui  porte  sur 

une  promesse  s'étend  aux  choses  futures,  comme  le  serment 

d'affirmation  s'étend  aux  choses  passées  et  présentes.  Or,  il 

peut  arriver  que  l'obligation  du  serment  soit  levée  par  quelque 
chose  qui  se  produit  dans  la  suite  :  telle  serait  la  cité  qui  jure- 

rait d'observer  certaines  choses,  et  puis  surviennent  de  nou- 

veaux citoyens  qui  ne  l'avaient  point  juré;  tel  encore  un  cha- 

noine qui  jure  d'observer  les  statuts  d'une  église,  et,  dans  la 
suite,  on  en  fait  de  nouveaux.  Donc  il  semble  que  celui  qui 

transgresse  le  serment  ne  pèche  pas  ».  —  Cette  objection  nous 

vaudra  une  réponse  de  saint  Thomas,  qu'il  faudra  lire  avec 
une  attention  particulière. 

L'argument  sed  contra  en  appelle  encore  à  «  saint  Augustin  », 
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qui.  «  dans  le  sermon  sur  les  paroles  de  l'Apôtre  saint  Jacques  », 
déjà  cité  à  l'arlicle  précédent  (obj.  3"),  «  parlant  du  parjure, 
dit  :  Vous  voyez  combien  celle  méchante  bêle  est  détestable  el  doit 
être  exterminée  du  milieu  des  choses  humaines.  » 

Au  cours  de  l'article,  saint  Thomas  répond  que  «  comme  il 
a  été  dit  plus  haut  (q.  89.  art.  1^,  jurer  est  prendre  Dieu  à 

témoin.  Or,  il  appartient  au  manque  de  respect  envers  Dieu, 

que  quelqu'un  le  prenne  à  témoin  de  la  fausseté;  car,  par  là, 

c'est  donner  à  entendre,  ou  que  Dieu  ne  connaît  pas  la  vérité, 

ou  qu'il  veut  témoigner  en  faveur  de  la  fausseté.  Il  s'ensuit 
que  le  parjure  est  manifestement  un  péché  contraire  à  la  reli- 

gion, dont  le  propre  est  de  rendre  à  Dieu  le  respect  et  l'hon- 
neur qui  lui  sont  dus  ». 

Vad  primum  dit  que  «  celui  qui  jure  de  faire  quelque  chose 

d'illicite,  en  jurant  encourt  le  parjure,  par  manque  de  justice. 

Mais,  s'il  n'accomplit  point  ce  qu'il  a  juré,  en  cela  il  n'encourt 

pas  le  parjure,  la  chose  qu'il  a  jurée  n'étant  point  telle  à  pou- 
voir tomber  sous  le  serment  ». 

Vad  secundum  fait  une  réponse  semblable  pour  la  difficulté 

de  la  seconde  obligation.  «  Celui  qui  jure  de  ne  pas  entrer  en 

religion,  ou  de  ne  pas  donner  l'aumône,  ou  toute  autre  chose 
de  ce  genre,  en  jurant,  encourt  le  parjure  par  manque  de 

jugement.  Aussi  bien,  quand  il  fait  ce  qui  est  mieux,  il  n'est 
point  parjure,  mais  contraire  au  parjure  ;  car  le  contraire  de  ce 

qu'il  fait  n'était  point  tel  à  pouvoir  tomber  sous  le  serment  ». 

Ici,  comme  pour  le  cas  de  l'objection  précédente,  la  matière 
du  serment  était  une  matière  inapte  ou  indue. 

L'rtd  tertium  déclare  que  «  lorsque  quelqu'un  jure  ou  promet 

de  faire  la  volonté  d'un  autre,  est  toujours  sous-entendue  la 
condition  voulue,  savoir  que  ce  qui  sera  commandé  sera  licite 

et  honnête  et  acceptable  ou  mesuré  ».  Si  donc  la  condition 

n'est  pas  gardée,  le  serment  n'oblige  pas. 

L'ad  quarium,  nous  l'avons  déjà  dit,  va  nous  donner  une 

réponse  qu'il  faudra  lire  avec  attention.  Saint  Thomas  nous 
enseigne  que  «  le  serment  étant  une  action  personnelle,  celui 

qui  devient  nouvellement  citoyen  dune  cité  n'est  pas  obligé, 

comme  en  vertu  du  serment,  d'observer  ce  que  la  cité  a  juré 
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dobserver.  Il  est  lenu  cependunl  en  \(ilii  d'une  cerlainc  fidé- 

lité qui  l'oblige  à  ce  que,  s'il  devient  paiticipant  des  biens  de 
la  cité,  il  soil  aussi  participant  de  ses  cbaiges.  —  Quant  au 

cbanoine  C[ui  jure  d'observef  les  statuts  portés  dans  un  certain 

collège,  il  n'est  point  tenu  en  \erlu  du  >ermenl  à  observer 

ceux  qui  seront  portés  dans  la  suite,  à  moins  qu'il  n'ait  entendu 

s'obliger  à  tous  les  statuts  passés  et  futurs.  Toutefois,  il  est 
tenu  (le  les  obscr\er  en  vertu  des  statuts  eu\-uièmes,  qui  ont 

force  coactive,  ainsi  qu'il  ressort  de  ce  (pii  a  été  dit  plus 
haut  »,  dans  le  traité  de  la  loi  (/"-S"",  q.  (jG,  art.  'j).  —  Le 
premier  cas  dont  saint  Thomas  vient  de  marquer  la  solution, 

et  la  raison  qui  appuie  celle  solution,  savoir  que  le  serment 

est  une  action  personnelle,  invite  à  se  demander,  si,  par  exem- 

I)le,  la  promesse  faite  ou  rengagement  pris  sous  la  foi  du  ser- 

ment n'engage  absolument  que  les  personnes  qui  remettent, 

ou  si  ces  engagements  et  ces  promesses  engagent  aussi  d'autres 
personnes  quand  un  lien  physique  ou  moral  les  fait  dépendre 

des  premières.  Ce  cas  est  distinct  de  celui  que  faisait  l'objec- 

tion et  auquel  a  répondu  saint  Thomas  :  puisqu'aussi  bien,  ici, 

il  s'agit,  non  plus  de  sim[)le  occasion,  comme  tout  à  l'heure, 

mais  de  véritable  succession;  bien  plus,  il  s'agit  d'unité  phy- 

sique ou  morale,  et  d'engagement  collectif  ou  solidaire  dans 

un  tout  social,  qui  afl'ecle  toutes  les  parties  de  ce  tout.  On  le 

voit  :  selon  la  diversité  des  cas,  les  mots  action  personnelle  s'en- 

tendront différemment.  Il  y  a,  si  l'on  peut  ainsi  parler,  la  per- 
sonne individuelle,  et  la  personne  morale  ou  collective.  Toutes 

deux,  comme  telles,  peuvent  promettre  et  promettre  sous  la 

foi  du  serment.  Or,  l'une  et  l'autre  engagent  tout  ce  qui  est  de 
la  personne.  De  même  donc  que  la  personne  individuelle  est 

engagée  par  sa  promesse  ou  son  serment  tant  qu'elle  est  elle- 
même  ;  de  même  aussi  la  personne  collective  ou  morale.  Il 

suit  de  là  que  si  un  chef  de  famille  ou  un  chef  de  nation,  pro- 
met ou  jure,  au  nom  de  toute  la  famille  ou  de  toute  la  nation, 

tant  que  durera  cette  famille  ou  que  durera  cette  nation,  tous 

ceux  qui  agiront  au  nom  de  cette  famille  ou  de  cette  nation, 

seront  tenus  par  la  promesse  ou  le  serment  du  chef  qui  s'est 
engagé  en  son  nom  et  au  leur. 

X 
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Tout  parjure  csl  un  péché  conlrc  la  veilu  de  religion.  Mais 

faut-il  dire  que  tout  parjure  soit  un  péché  mortel?  Saint  Tlio- 

mas  va  nous  répondre  à  l'article  qui  suit  ;  et  nous  devons  noter 
sa  réponse;  car  elle  vaudra  pour  tout  ce  que  nous  avons  dit 

plus  haut,  concernant  la  gravité  du  péché  contre  le  vœu. 

Article  111. 

Si  tout  parjure  est  un  péché  mortel? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  tout  parjure  n'est 
pas  un  péché  mortel  ».  —  La  première  cite  un  texte  du  Droit, 
où  «  il  est  dit  Extra,  de  Jarejurando  (can.  Veriim)  :  Sur  cette 

question  qui  est  posée,  savoir  :  si  sont  absous  du  lien  du  serment 

ceux  qui  l'ont  fcdt  contre  leur  gré  pour  conserver  la  vie  ou  les 
biens,  nous  ne  pensons  pas  cudrement  que  les  Pontifes  romains, 

nos  prédécesseurs ,  lesquels  ont  estimé,  comme  il  est  connu,  que  de 

tels  hon}mes  soid  absous  des  liens  du  serment.  Toutefois,  pour 

agir  avec  plus  de  précaution  et  ne  point  prêter  matière  à  se  par- 

jurer, qu'on  ne  leur  dise  pas  ainsi  d'une  façon  expresse  de  ne  pas 

garder  leur  serment  ;  mais,  s'ils  n'y  prennent  point  garde,  qu'on  ne 
les  punisse  point  comme  pour  une  faute  mortelle.  Donc  tout  par- 

jure n'est  pas  un  péché  mortel  ».  —  La  seconde  objection  fait 
observer  que  «  comme  le  dit  saint  Jean  Chrysostome  (ou 

plutôt  l'anonyme  de  l'Œuvre  inachevée  sur  saint  Matthieu, 

hom.  XLIV),  c'est  plus  de  Jurer  par  Dieu  que  de  Jurer  peu-  l'Évan- 
gile. Or,  celui  qui  jure  par  Dieu  quelque  chose  de  faux,  ne 

pèche  pas  toujours  mortellement;  tel,  celui  qui  en  jouant  ou 

par  mégarde  et  lapsus  linguœ  use  de  ce  serment  dans  la  conver- 
sation ordinaire.  Donc  il  ne  péchera  pas  non  plus  toujours 

mortellement,  celui  qui  manque  au  serment  juré  solennelle- 

ment par  rÉvangile  ».  L'objection  est  des  plus  intéressantes. 
La  réponse  ne  le  sera  pas  moins.  —  La  troisième  objection 

déclare  que  «  selon  le  droit,  pour  le  parjure  on  encourt  l'infa- 
mie ;  comme  il  est  marqué  VI,  q.  i,  cap.  Infâmes.  Or,  il 

ne  semble  point  qu'on  encourt  linfamie  pour  n'importe  quel 
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parjure;  comme  il  est  dit  du  serment  d'anirmation  (jue  l'cju 
viole  en  se  parjurant  (cf.  cap.  Cuin  lUlccUis,  <le  Ord.  cognit.). 

Donc  il  semble  que  tout  parjure  n'est  pas  un  péché  mortel  ». 

L'argument  sed  contra  dit  que  «  tout  péché  qui  est  contraire 
à  un  précepte  divin  est  un  péché  mortel.  Or,  le  parjure  est 

contraire  à  un  piécepte  dÎNiu  ;  il  est  dit,  en  clTet,  dans  le  Ij'ri- 
tique,  ch.  XIX  (\ .  li)  :  Tn  ne  commettras  pas  de  parjure  sur 

mon  .\om.  Donc  le  parjure  est  un  péché  mortel  ». 

Vu  corps  de  l'article,  saint  Thomas  n'hésite  pas  à  en  appeler 

au  fameux  principe,  par  lequel  «  selon  la  doctrine  d'Aris- 

tote,  propter  quod  unumquodquc,  itlud  magls  :  La  raison  d'une 
chose  est  celte  chose  bien  davantage.  Or,  nous  voyons  que  les 

choses,  qui,  fussent-elles,  de  soi,  des  péchés  véniels,  ou  même 
des  choses  bonnes  de  leur  espèce,  si  elles  sont  faites  en  mépris 

de  Dieu,  sont  des  péchés  mortels.  Il  s'ensuit  qu'à  bien  plus 
forte  raison  tout  ce  qui,  dans  sa  raison  propre,  est  du  mé])ris 

de  Dieu,  est  un  péché  mortel.  D'autre  part,  le  parjure  implique, 

dans  sa  raison,  le  mépris  de  Dieu;  car  c'est  par  là,  qu'il  a  la 

raison  de  faute,  ainsi  qu'il  a  été  dit  (art.  préc),  qu'il  appar- 
tient au  manque  de  respect  envers  Dieu.  Il  est  donc  manifeste 

que  le  parjure  est,  de  son  espèce,  un  péché  mortel  ». 

L'ftd  primum  renvoie  à  un  point  de  doctrine  déjà  exposé  plus 

haut  (q.  89,  art.  7,  ad  3'"").  «  La  coaction  ou  la  violence  n'en- 

lève pas  au  serment  portant  sur  une  promesse  la  force  d'obli- 
ger par  rapport  à  ce  qui  peut  être  fait  licitement.  Il  suit  de  là 

que  si  quelqu'un  n'accomplit  pas  ce  qu'il  a  juré  même  par 
force,  néanmoins  il  encourt  le  parjure  et  pèche  mortellement. 

Toutefois,  il  peut,  par  l'autorité  du  Souverain  Pontife,  être 

absous  de  l'obligation  du  serment  d,  comme  nous  l'avions  déjà 
noté  à  l'endroit  cité  tout  à  l'heure;  «  surtout  si  la  violence  a 
entraîné  une  crainte  qui  peut  atteindre  même  un  homme  ferme. 

—  Quant  à  ce  qui  est  dit,  que  ceux  qui  tombent  dans  ce  cas 
ne  doivent  pas  être  punis  comme  pour  un  péché  mortel,  cela 

ne  signifle  pas  qu'ils  ne  commettent  pas  un  péché  mortel, 

mais  qu'on  leur  inflige  une  peine  moindre  ». 
Vad  secundum  déclare  que  a  celui  qui  jure  à  faux  même  en 

jouant,  n'évite  pas  le  manque  de  respect  envers  Dieu;  bien 
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plus,  en  un  sens,  il  l'auginenle.  Et  voilà  pourquoi  il  n'est  pas 
excusé  de  péché  mortel.  —  Quant  à  celui  qui  jure  à  faux  par 

niégarde  et  parce  que  la  langue  le  trompe,  s'il  remarque  qu'il 

jure  et  qu'il  jure  à  faux,  il  n'est  point  excusé  de  péché  mortel, 

pas  plus  que  de  mépris  envers  Dieu.  Que  s'il  ne  le  remarque 

pas,  il  ne  ̂ emhle  point  avoir  l'intention  de  jurer;  et,  pour 
autant,  il  est  excusé  du  crime  de  parjure  ».  —  On  voit,  par 
cette  réponse  de  saint  Thomas,  quelle  vigilance  il  faut  apporter 

dans  ses  paroles  pour  ne  point  s'exposer  à  profaner  le  saint 

nom  de  Dieu.  Et,  comme  nous  l'avions  déjà  souligné,  ce  que 
nous  dit  ici  le  saint  Docteur,  au  sujet  de  la  gravité  du  serment 

inconsidéré  ou  de  sa  violation,  confirme  ce  que  nous  avions 

dit  plus  haut  de  la  gravité  du  vœu;  puisque,  pour  saint  Tho- 

mas, nous  le  savons,  l'obligation  du  vœu  est  encore  plus  grave 
que  celle  du  serment.  —  Le  saint  Docteur  ajoute,  au  sujet  de 

la  comparaison  faite  par  l'objection,  que  «  c'est  un  péché  plus 

grave,  si  quelqu'un  jure  »  à  faux  «  dune  façon  solennelle  par 

l'Evangile,  que  s'il  jure  par  Dieu  dans  la  conversation  ordi- 
naire :  soit  en  raison  du  scandale  ;  soit  aussi  à  cause  de  la  plus 

grande  délibération.  Toutefois,  si  ces  diverses  choses  étaient 

égales  de  part  et  d'autre,  il  est  plus  grave  de  se  parjurer  quand 

on  jure  par  Dieu  que  quand  on  jure  par  l'Évangile  ». 

Vad  terfhun  fait  observer  que  c  ce  n'est  point  pour  tout 

péché  mortel  que  l'on  devient  infâme  de  droit.  Il  ne  s'ensuit 

donc  pas,  si  celui  qui  jure  à  faux  dans  un  serment  d'affirma- 

tion n'est  pas  infâme  de  droit,  mais  seulement  par  une  sen- 

taoce  définitive  portée  contre  lui  dans  la  cause  d'accusation, 
que  pour  cela  il  ne  pèche  point  mortellement.  Que  si  est  plu- 

tôt déclaré  infâme,  de  droit,  celui  qui  viole  un  serment  de 

promesse  fait  solennellement ,  c'est  parce  qu'il  demeure  en 

son  pouvoir,  après  qu'il  a  juré,  de  donner  la  vérité  à  son  ser- 

ment ;  chose  qui  ne  se  produit  point  dans  le  serment  d'affir- 
mation ». 

Nul  doute  que  tout  parjure,  quelle  qu'en  soit  la  forme  ou 

quel  qu'en  soit  l'objet,  si  seulement  c'est  un  vrai  parjure,  ne 
constitue  un  péché  mortel.  —  Reste  à  nous  demander,  si,  le 
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parjure  avant  la  jL!:ravilé  que  nous  venons  de  dire,  il  y  a  ijéclié 

(juand  on  demande  le  serment  à  quelqu'un  (|U('  l'on  sait  être 

parjure.  Saint  Thomas  va  nous  répondre  à  l'arliele  qui  suit. 

AimcLi:   1\  . 

Si  celui-là  pèche  qui  enjoint  le  serment  à  qui  se  parjure? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  celui-là  pèche,  qui 

enjoint  le  serment  à  qui  se  parjure  ».  —  La  première  fait  un 

dilemme.  «  Ou  l'on  sait  que  le  sujet  en  question  jure  viai,  ou 

l'on  sait  qu'il  jure  faux.  Si  l'on  sait  qu'il  jure  vrai,  il  est  inu- 

tile d'enjoindre  le  serment.  Si,  au  contraire,  l'on  croit  qu'il 

jure  faux,  c'est,  autant  ({u'il  est  en  soi,  l'induire  à  pécher. 

Donc  il  sendjle  qu'en  aucune  manière  on  ne  doit  enjoindre  à 

quelqu'un  le  serment  ».  —  La  seconde  objection  dit  que  «  c'est 

moins  de  recevoir  de  quehpi'un  le  serment,  ([ue  de  le  lui  enjoin- 

dre. Or,  recevoir  le  serment  de  quelqu'un  ne  semble  pas  être 

permis,  surtout  s'il  jure  à  faux;  car  il  semble  qu'en  cela  on 
consent  au  péché.  Donc  il  semble  que  bien  moins  encore  il 

est  permis  d'exiger  le  serment  de  celui  qui  jure  à  faux  ».  — 
La  troisième  objection  en  appelle  au  Lcvilique,  cli.  v  (v.  i),  où 

((  il  est  dit  :  Si  quelqu'un  pèche  parce  qu'ayant  entendu  la  voix 

de  celui  qui  Jure  à  faux,  étant  lui-même  témoin,  soit  parce  qu'il  a 

vu,  soit  parce  qu'il  sait,  s'il  ne  l'indique  pas,  il  porte  son  iniquité; 

d'oiî  il  semble  que  celui  qui  sait  que  quel({u'un  jure  à  faux  est 

tenu  de  l'accuser.  Il  n'est  donc  point  permis  d'exiger  de  lui  le 
serment  ». 

L'arg-ument  sed  contra  déclare  que  «  comme  pèche  celui  qui 
jure  à  faux,  de  même  pèche  celui  qui  jure  par  les  faux  dieux. 

Or,  il  est  permis  d'user  du  serment  de  celui  qui  jure  par  les 
faux  dieux;  comme  le  dit  saint  Augustin,  dans  sa  lettre  à  Publi- 

cola  (ép.  XLvnr,  ou  cliv).  Donc  il  est  permis  d'exiger  le  ser- 
ment de  celui  qui  jure  à  faux  ». 

Au  corps  de  l'ailicle,  saint  Thomas  nous  avertit  qu'  «  au  sujet 

de  celui  qui  exige  d'un   autre  le  serment,   il   faut  distinguer. 
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Car,  ou  il  exige  le  serment  pour  lui,  de  son  j)ropre  mouve- 
ment; ou  il  exige  le  serment  pour  un  autre,  nécessité  par 

l'ofllco  qui  lui  est  commis.  Et,  même  si  quelcjunn  exige  le 
serment,  pour  soi,  comme  personne  privée,  il  faut  encore  dis- 

tinguer ;  selon  que  saint  Augustin  le  dit,  dans  le  sermon  des 

Parjures  (serm.  clxxx,  ou  xxvni,  cli.  ix,  x).  Si,  enejfel,  il  ne 

sait  pas  (jae  le  sujet  doit  jurer  à  J'aux,  el,  à  cause  de  cela,  il  lui 

dit  :  Jure-moi;  pour  avoir  confiance  en  lui,  ce  /l'est  pas  un  péché  ; 

toutefois,  c'est  une  tentation  humaine:  parce  que  cela  procède 

d'une  certaine  faiblesse,  qui  fait  qu'on  doute  de  la  vérité  de  la 

parole  de  quelqu'un.  Et  c'est  là  le  mal,  dont  le  Seigneur  dit,  en 

saint  Matthieu,  ch.  v  (v.  37)  :  Ce  qu'on  ajoute  à  cela  vient  du 

mal.  Mais  si  l'on  sait  cjue  le  sujet  a  fait  le  contraire  de  ce  qu'il 

jure,  et  quon  le  force  à  jurer,  c'est  un  homicide.  Car  celui-ci, 

par  son  parjure,  se  donne  la  mort  :  mais  l'autre  tient  la  main  de 
celui  qui  se  tue.  —  Quant  à  celui  qui  exige  le  serment  comme 

personne  publique,  selon  que  l'exige  l'ordre  du  droit,  à  la 
demande  d'un  autre,  il  ne  semble  pas  être  en  faute,  si  lui- 

même  exige  le  serment,  soit  qu'il  sache  que  le  sujet  doit  jurer 

faux  ou  qu'il  doit  jurer  vrai;  car  ce  n'est  pas  lui  qui  semble 

l'exiger,  mais  celui  à  l'instance  de  qui  il  l'exige  ». 

L'ftd  primum  dit  que  «  cette  objection  procède  dans  le  cas  où 

quelqu'un  exige  le  serment  pour  soi.  Toutefois,  même  alors, 
il  ne  sait  point  toujours  si  le  sujet  doit  jurer  faux  ou  vrai  ; 

mais  parfois  il  doute  du  fait  en  question  et  pense  que  le  sujet 

jurera  le  vrai,  et  dans  ce  cas,  pour  plus  de  certitude,  il  exige 

le  serment  ».  ■ 

L'«d  secuiidum  répond  par  ce  mot  péremptoire  de  «  saint 

Augustin  n,  qui  «  dit  à  Publicola  (ép.  xLvn,  ou  cliv)  :  Bien  qu'il 

ait  été  dit  que  nous  ne  jurions  pas,  je  ne  me  souviens  pas  d'avoir 

jamais  lu  dans  les  Écritures  saintes  que  nous  ne  recevions  pas  d'un 
autre  le  serment.  Celui-là  donc  qui  reçoit  le  serment  ne  pèche 

pas  »,  comme  le  supposait  à  tort  l'objection;  «  si  ce  n'est 

peut-être  quand  de  lui-même  il  force  à  jurer  celui  qu'il  sait 
devoir  jurer  faux  ». 

Lad  tertium  explique,  au  sujet  du  texte  cité  par  l'objection, 
que  ((  comme  le  dit  saint  Augustin  [Questions  sur  le  Lévitique, 
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q.  i),  Moïse  n'a  pas  cxpriiiu',  clans  ce  lexle,  à  (jiii  tknail  èlre 
incli(|ué  le  parjure  daiiliui.  VA,  par  suite,  on  doit  entendre 

({u'il  faut  l'indicpicr  à  reiu-  <jid  iieuve/U  {dulôl  servir  Ir  parjure 

que  lui  nuire.  De  même,  il  n'a  pas  exprime  dans  quel  ordre 
devait  se  faire  la  manifestation.  Et  voilà  pourquoi  il  semble 

(}u'il  faut  garder  l'ordie  évangéli(iue,  si  le  péché  de  paijure 
est  occulte;  et  surtout,  quand  il  ne  tourne  pas  au  détriment 

d'un  aulic  :  car,  dans  ce  dernier  cas,  l'ordre  évangélique  n'au- 

rait plus  lieu  d'être  gardé,  comme  il  a  été  dit  plus  haut  » 
(q.  33,  art.  7).  —  Cette  réponse  de  saint  Augustin  et  de  saint 
Thomas  vaut  pour  le  tçxte  du  Léviliquc  tel  que  la  traduction 

de  la  Vulgate  en  suggère  le  sens.  Mais  on  peut  le  traduire 

différemment;  et  alors  la  diiriculté  que  l'objection  en  tirait 

n'existe  j)lus.  —  Le  texte  peut,  en  effet,  et  doit  même,  semble- 

t-il,  se  lire  conmie  il  suit  :  «  Si  quelqu'un  pèche,  parce  quen- 

lenda/it  la  voix  du  Juge  qui  l'adjure  de  dire  comme  témoin  ce 

quil  a  vu  ou  ce  qu'il  sail,  à  moins  qu'il  ne  l'indique,  il  portera 
son  iniquité  ». 

L'argument  sed  contra  mêlait  indistinctement  des  ciioses 

qu'il  ne  faut  pas  confondre.  Et  c'est  pourquoi,  nous  avons  ici 
un  ad  quartum  pour  préciser  la  vérité.  —  «  Bien  que,  déclare 

saint  Thomas,  il  soit  permis  d'user  du  mal  pour  le  bien, 

comme  Dieu  Lui-même  en  use  ;  cependant  il  n'est  point  per- 

mis d'induire  quelqu'un  au  mal.  Par  conséquent,  il  est  permis 
de  recevoir  le  serment  de  celui  qui  se  dispose  à  jurer  par  les 

faux  dieux;  mais  il  n'est  point  permis  de  l'amener  à  jurer  par 
les  faux  dieux.  —  Toutefois,  ajoute  le  saint  Docteur,  la  raison 

ne  semble  plus  la  même,  quand  il  s'agit  de  celui  qui  jure  le 
faux  par  le  vrai  Dieu.  Car,  dans  ce  serment,  fait  défaut  le  bien 

de  la  fidélité,  dont  on  use  dans  le  serment  de  celui  qui  jure  le 

vrai  par  les  faux  dieux;  comme  saint  Augustin  le  dit  «  Publi- 
cola.  Aussi  bien,  dans  celui  qui  jure  le  faux  par  le  vrai  Dieu, 

il  ne  semble  pas  que  se  trouve  quelque  bien  dont  il  soit  permis 
d'user  ». 

A  la  question  du  parjure  se  rattache  l'abus  qu'on  fait  trop 

souvent,  même  parmi  ceux  qui  s'adonnent  à  la  pratique  de  la 
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vertu,  du  saint  >iom  de  Dieu.  L'invocation  ou  l'évocation  de 
ce  Nom  béni  est  toujours,  de  soi,  chose  souverainement  excel- 

lente, pourvu  qu'elle  soit  faite  avec  respect,  foi  et  piété.  Mais 
si  elle  devient  une  simple  habitude  routinière;  et,  plus  encore, 

si  elle  se  fait  avec  peu  de  respect,  ou  même  sans  aucun  res- 

pect, à  tout  propos  et  hors  de  propos,  on  ne  saurait  trop 

s'appliquer  à  la  redresser.  C'est  à  cette  fin,  en  même  temps 
que  pour  guérir  du  mal  du  parjure  et  du  blasphème,  que 

l'Eglise  a  institué  et  enrichi  d'indulgences  les  confréries  du 

Saint  Nom  de  Dieu  ou  de  Jésus,  spécialement  confiées  à  l'Ordre 

de  Saint-Dominique.  Ce  fut  en  l'année  1274,  l'année  même  de 
la  mort  de  saint  Thomas,  à  l'occasion  de  ce  Concile  de  Lvon, 

où  devait  se  trouver  le  saint  Docteur,  si  la  mort  ne  l'eût  arrêté 
en  chemin,  que  le  pape  saint  Grégoire  X,  en  date  du  21  sep- 

tembre, donna  au  Maître  Général  de  l'Ordre,  le  bienheureux 
Jean  de  Verceil,  le  premier  document  pontifical  recomman- 

dant, d'une  manière  spéciale,  le  culte  public  du  saint  Nom  de 
Jésus,  et  chargeant  ofticiellement  les  Frères-Prêcheurs  de  se 

faire,  dans  leurs  prédications,  les  propagateurs  de  sa  pieuse 

pensée  et  de  son  désir.  Les  confréries  devaient  naître  plus  tard 

de  cette  ardente  propagande.  Elles  ont  toujours  été  particuliè- 

rement chères  au  cœur  des  enfants  de  Saint-Dominique.  Et 

l'on  sait  que  de  nos  jours  encore  elles  sont  en  pleine  prospé- 
rité jusque  dans  les  milieux  du  Nouveau-Monde,  notamment 

dans  la  grande  République  des  États-Unis. 

Les  deux  questions  de  la  tentation  de  Dieu  et  du  paijure 

devaient  étudier  les  péchés  contre  la  vertu  de  religion,  sous 

forme  de  manque  de  religion  ou  d'irréligion,  qui  se  commet- 
tent directement  contre  Dieu  Lui-même  ou  contre  son  saint 

Nom.  Deux  autres  questions  doivent  étudier  «  ces  mêmes 

péchés  selon  qu'ils  se  commettent  contre  les  choses  saintes.  Ce 

sont  les  questions  du  sacrilège  et  de  la  simonie  ».  —  D'abord, 

le  sacrilège.  C  est  l'objet  de  la  question  suivante. 

XII.  —  La  Religion.  27 
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Celte  question  coiiipreiul  quatre  articles  : 

1"  Ce  qu'est  le  sacrilège. 
2°  Si  c'est  un  pédié  spécial? 
3°  Des  espèces  du  sacrilège. 
4"  Dp  I;>  i)eino  du  sacrilège. 

Article  Premier. 

-       Si  le  sacrilège  est  la  violation  d'une  chose  sainte? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  le  sacrilège  n'est  pas 

la  violation  d'une  chose  sainte  ».  —  La  première  arguë  de  ce 

qu'  K  il  est  dit  »,  dans  le  Décret  de  Cralieii,  Cause  «  XVII,  q.  iv 

(appendice  au  canon  Si  quis  suade/ile)  •;  Ils  commellenl  un  sacri- 
lège, ceux  cjui  clispulenl  du  Jugement  du  prince,  niellant  en  doute 

si  est  digne  d'honneur  celui  que  le  prince  a  choisi.  Or,  cela  ne 
semble  point  se  rapporter  à  quelque  chose  sainte.  Donc,  le 

sacrilège  n'implique  point  la  violation  dune  chose  sainte  ». 

—  La  seconde  objection,  d'une  importance  toute  spéciale  et 
qui  nous  vaudra  une  réponse  de  saint  Thomas  plus  importante 

encore,  remarque  qu'  u  il  est  ajouté,  au  même  endroit  (canon 

Constituil),  que,  si  quelqu'un  permet  aux  Juifs  des  olTices 
l)ublics,  C excommunication  soit  prononcée  contre  lui  comme 

sacrilège.  Or,  les  olTices  publics  ne  semblent  point  appartenir 

à  quelque  chose  de  sacré.  Donc  il  semble  que  le  sacrilège 

n'implique  point  la  violation  d'une  chose  sainte  ».  —  La  troi- 
sième objection  déclare  que  «  la  vertu  de  Dieu  est  plus  grande 

que  la  veitu  de  riiomme.   Or,   les  choses  saintes  tiennent  de 
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Dieu  leur  sainlclé.  Par  conséquent,  elles  ne  peuvent  point 

être  violées  par  riionime.  Et  donc  le  sacrilège  ne  semble  pas 

être  la  violation  d'une  chose  sainte  ». 

L'argument  sed  contra  cite  l'autorité  de  «  saint  Isidore  », 
qui  «  dit,  au  livre  des  Élymologies  (liv.  X,  lettre  S)  que  le  sacri- 

lège est  ainsi  appelé,  de  ce  qu'il  cueille  (en  latin  legil)  les  choses 

sacrées,  c'est-à-dire  de  ce  qu'il  les  vole  ». 

Au  corps  de  Tarticle,  saint  Thomas  se  reporte  d'abord  à  ce 
que  nous  avons  déjà  vu,  quand  nous  avons  traité  de  la  loi 

ancienne  et  de  ses  préceptes  cérémoniels,  au  sujet  des  choses 

saintes  ou  sacrées,  à  la  fin  de  la  Prinia-Secundœ,  q.  loi,  art.  4. 

«  Comme  on  le  voit  par  ce  qui  a  été  dit  précédemment,  rap- 
pelle le  saint  Docteur,  une  chose  est  dite  sacrée,  ou  sainte,  de 

ce  qu'elle  est  ordonnée  au  culte  divin.  Or,  de  même  qu'une 

chose,  du  fait  qu'elle  est  ordonnée  à  une  fin  bonne,  reçoit  la 

raison  de  bien;  pareillement  aussi,  du  fait  qu'une  chose  est 
ordonnée  au  culte  de  Dieu,  elle  devient  quelque  chose  de 

divin  ;  et  ainsi  il  lui  est  dû  une  certaine  révérence  qui  se  rap- 
porte à  Dieu.  Il  suit  delà  que  tout  ce  qui  a  trait  au  manque 

de  respect  pour  les  choses  saintes  appartient  à  l'injure  faite  à 
Dieu  et  a  raison  de  sacrilège  ».  —  On  aura  remarqué  cette  rai- 

son générale,  mais  si  haute  et  si  profonde,  qui  rattache  immé- 

diatement la  violation  des  choses  saintes  à  l'injure  faite  à  Dieu  : 

parce  que  les  choses  sont  dites  saintes  ou  sacrées,  de  ce  qu'elles 
sont  ordonnées  au  culte  de  Dieu;  et  que,  de  ce  fait,  elles  sont 

elles-mêmes  quelque  chose  de  divin,  participant  le  respect  qui 
est  dû  à  Dieu  Lui-même.  On  voit,  dès  lors,  et  tout  de  suite  en 

quoi  consiste  la  raison  du  sacrilège  :  dans  le  fait  de  porter 

atteinte  au  respect  qui  est  dû  à  ce  qui  d'une  manière  quel- 
conque appartient  au  service  de  Dieu.  iNous  préciserons  tout  à 

l'heure,  à  l'article  3,  les  diverses  espèces  du  sacrilège. 

Uad  priniuni  a  une  parole  vraiment  d'or  pour  marquer  de 

quel  respect  doit  être  entouré  le  dépositaire  de  l'autorité  parmi 
les  hommes.  Et  celte  parole  prend  pour  fondement  un  texte 

d'Aristote  lui-même  que  nous  avons  déjà  rencontré  tant  de 
fois.  «  Arislole  dit,  en  effet,  au  livre  I  de  VÉlhique  (ch.  h,  n.  8; 

de  S.  Th.,.leç.  1 1),  que  le  bien  commun  de  la  nation  est  quel- 
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(luo  chose  de  divin.  Aussi  bien,  remarque  saint  Thomas,  autre- 

fois, ceux  (jui  «gouvernaient  la  chose  pul)li(iuo  riaient  appelés 
clirins,  comme  ministres  de  la  divine  Providence;  selon  cette 

parole  du  li\  re  de  la  Sagesse,  ch.  vi  (v.  ô)  :  Alors  (fue  vous  éliez 

1rs  ministres  de  sa  Uoyanlé,  vous  n'avez  pas  jugt'  avee  droiture.  Et 
ainsi,  par  une  certaine  exlension  du  mot,  ce  cpii  a  trait  au 

manque  de  respect  pour  le  jjiince,  comme  le  fait  de  discuter 

son  jugement,  pour  savoir  s'il  faut  le  suivre,  selon  une  cer- 
taine similitude  est  appelé  du  nom  de  sacrilège  ».  —  Aujour- 

d'hui,  l'erreur  du  j)liilosophisme  touchant  la  souveraineté 
populaire  au  sens  condamné  par  le  pape  Léon  XIIl  dans  son 

Encycli(|ue  Diulurnuni,  veut  que  les  dépositaires  du  pouvoir  ne 

soient  plus  que  les  ministres  du  peuple.  Autrefois,  ils  étaient 

tenus  pour  les  ministres  de  Dieu  et  de  sa  Providence.  Aussi 

bien,  tandis  qu'autrefois  on  les  considérait  comme  divins,  selon 
le  beau  mot  rappelé  ici  par  saint  Thomas,  et  que  leurs  ordres 

devaient  en  quelque  sorte  être  reçus  comme  si  c'étaient  les 

ordres  de  Dieu  Lui-même,  aujourd'hui,  dès  qu'ils  paraissent 
autre  chose  que  les  exécuteurs  aveugles  des  passions  populaires 

ou  de  ce  souverain  absolu  qu'on  appelle  l'opinion,  ils  ne  sont 

plus  que  d'abominables  tyrans.  Il  s'en  est  suivi  que  l'autorité 

n'est  guère  plus  qu'un  vain  mot  parmi  les  hommes,  dans  la 

mesure  au  moins  où  l'erreur  du  philosophisme  y  exerce  son 
influence  et  ses  ravages. 

L'ad  secunduni  mérite  plus  encore  notre  attention.  Saint  Tho- 
mas y  enseigne  expressément  que  «  le  peuple  chrétien  est 

sanctifié  par  la  foi  et  les  sacrements  du  Christ;  selon  cette 

parole  de  la  première  Épître  aux  Corinthiens,  ch.  vi  (v.  ii)  : 

Vous  êtes  purifiés,  vous  êtes  sanctifiés.  Et  voilà  pourquoi  il  est 

dit,  dans  la  première  épître  de  saint  Pierre,  ch.  ii  (v.  9)  :  Vous, 

race  choisie,  sacerdoce  royal,  nation  sainte,  peuple  conquis!  Et, 

par  suite,  ce  qui  est  fait  en  injure  du  peuple  chrétien,  savoir 

que  des  infidèles  lui  soient  préposés,  appartient  à  l'irrévérence 
ou  au  manque  de  respect  envers  une  chose  sainte.  Aussi  bien 

c'est  avec  raison  qu'on  appelle  cela  un  sacrilège  ».  —  La  main 
tremble  d'émotion  en  transcrivant  ce  texte  de  notre  saint  Doc- 

teur.  Qu'on   essaye  d'apprécier,   à   sa   lumière,   le  crime  des 
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nations  modernes,  où,  commencé  en  grand  avec  la  révolte  du 

protestantisme,  n"a  cessé  de  progresser  et  de  se  répandre  le 

sacrilège  que  nous  dénonce  ici  saint  Thomas  :  au  point  qu'on 
a  eu  le  spectacle  inouï  de  la  nation  la  plus  catholique  par 

toute  son  histoire,  livrée  à  la  gestion  d'un  pouvoir  central  qui 

a  fait  du  laïcisme  dont  nous  parlions  à  la  fin  d'une  des  ques- 
tions précédentes,  la  suprême  loi  de  son  gouvernement,  et 

dont  les  agents  subalternes  étaient,  pour  plus  des  deux  tiers, 

ou  protestants,  ou  juifs,  sinon  même  d'un  athéisme  que  les 

païens  eux-mêmes  n'avaient  point  connu.  Comment  ne  pas 

voir,  à  moins  de  s'aveugler,  dans  ce  crime  des  nations  modernes, 

la  vraie  cause  profonde,  et  la  seule  adéquate,  de  l'affreuse  com- 

motion qui  a  secoué  jusqu'en  ses  derniers  fondements  tout 
l'ancien  monde  chrétien  ? 

Vad  terlium  explique  qu'  «  on  appelle  violation,  ici,  dans  un 
sens  large,  toute  irrévérence  ou  tout  manque  de  respect  et 

d'hommage  ou  d'honneur.  Or,  de  même  que  l'honneur  est  en 
celui  qui  honore,  non  en  celui  qui  est  honoré,  comme  il  est  dit 

au  livre  I  de  V Éthique  (ch.  v,  n.  4  ;  de  S.  Th.,  leç.  5)  »,  à  pren-: 

dre  l'honneur  dans  le  sens  du  témoignage  de  respect  qu'on 
donne  à  celui  qui  en  est  digne,  non  dans  le  sens  de  la  vertu 

parfaite  qui  mérite  cet  hommage;  «  de  même  aussi  lirrévé-: 

rence  ou  le  manque  de  respect  est  en  celui  qui  en  effet  agit  de 

façon  irrévérencieuse  ou  irrespectueuse,  bien  que  d'ailleurs  il 
ne  nuise  en  rien  à  celui  contre  qui  il  agit  de  la  sorte.  Ainsi 

donc,  autant  qu'il  est  en  lui,  il  viole  la  chose  sainte,  quoique 
la  chose  sainte  elle-même  ne  soit  point  violée  ». 

A  entendre  par  violation  dune  chose  sainte  tout  manque  de 

respect  ou  de  révérence  à  l'endroit  de  ce  qui  appartient  au 
culte  de  Dieu,  nous  devons  dire  que  le  sacrilège  est  une  viola- 

tion de  chose  sainte.  —  Que  ce  sacrilège  soit  un  péché,  la 
chose  est  trop  manifeste.  Mais  il  y  a  lieu  de  se  demander  si 

c'est  un  péché  spécial,  et  contre  quelle  vertu  est  ce  péché. 

Saint  Thomas  va  nous  répondre  à  l'article  qui  suit. 
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AUTICLE   11. 

Si  le  sacrilège  est  un  péché  spécial? 

Trois  objections  veulent  prouvei-  que  c  le  sacrilège  n'est  pas 
un  péché  spécial  ».  —  La  première  en  appelle  encore  au  Décret 
de  Gralien,  où  «  il  est  dit,  XVll,  ([.  iv  (appendice  au  canon  Si 

quis  snadente)  :  Ils  ronimettenl  un  sacrilège  ceux  tjni  ou  ne  le 

snchnnl  pas  agissent  contre  la  sainteté  de  la  loi  on  gui  par  négli- 

gence la  violent  et  l'offensent.  Or,  ceci  se  fait  par  tout  pécJié  ; 
car  le  péché  est  une  parole,  ou  un  acte  ou  un  désir  contre  la  loi 

de  Dieu,  ainsi  que  le  dit  saint  Augustin,  au  livre  XXII  contre 

Fauste  (ch.  xxvii).  Donc  le  sacrilège  est  un  péché  général  ». 

—  La  seconde  objection  dit  qu'  «  aucun  péché  spécial  n'est 
contenu  sous  divers  genres  de  péchés.  Or,  le  sacrilège  est  con- 

tenu sous  divers  genres  de  péchés;  par  exemple,  sous  l'homi- 

cide, si  quelqu'un  tue  un  prêtre;  sous  la  luxure,  si  quelqu'un 
viole  une  vierge  consacrée  ou  une  femme  quelconque  dans  le 

lieu  saint;  sous  le  vol,  si  (quelqu'un  vole  une  chose  sainte. 

Donc  le  sacrilège  n'est  pas  un  péché  spécial  ».  —  La  troisième 
objection  fait  observer  que  «  tout  péché  spécial  se  trouve  dis- 

tinct des  autres  péchés;  comme  le  dit  Aristote,  de  la  justice 

spéciale,  au  livre  Y  de  VÉtliigue  (ch.  ii;  de  S.  Th.,  leç.  3).  Or, 

le  sacrilège  ne  paraît  point  se  trouver  sous  les  autres  péchés, 

mais  il  est  joint  (|uelquefois  à  l'homicide,  quelquefois  au  vol, 

comme  il  a  été  dit  (objection  précédente).  Donc  il  n'est  pas  un 
péché  spécial  ». 

L'argimient  sed  contra  déclare  que  «  le  sacrilège  s'oppose  à 
une  vertu  spéciale,  savoir  la  religion,  à  laquelle  il  appartient 

de  révérer  Dieu  et  les  choses  divines.  Donc  le  sacrilège  est  un 

péché  spécial  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  répond  que  <(  partout  où 
se  trouve  une  raison  spéciale  de  dilTormité,  là  se  trouve  néces- 

sairement un  péché  spécial  ;  car  l'espèce  de  chaque  chose  se 
prend  surtout  selon  sa  raison  formelle  et  non  selon  la  matière 

ou  le  sujet.  Or,  dans  le  sacrilège  se  trouve  une  raison  spéciale 
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de  difformilé,  en  tant  qu'une  chose  sainte  est  violée  par  quelque 

irrévérence.  Il  s'ensuit  que  le  sacrilège  est  un  péché  spécial. 

Et  ce  péché  s'oppose  à  la  religion.  Car,  ainsi  que  le  dit  saint 
Jean  Damascène,  au  livre  IV  {De  la  Foi  Orlhodoxc,  ch.  ni),  bi 

pourpre,  devenue  vêlement  roycd,  esl  honorée  el  glorifiée;  et  si 

quelqu'un  la  peree,  il  est  puni  de  mort,  comme  avant  agi  contre 

le  roi.  De  même  aussi  lorsque  quelqu'un  viole  une  chose 
sainte,  en  cela  nième  il  agit  contre  le  respect  du  à  Dieu,  et, 

conséquemment,  pèche  par  irréligiosilé  ». 

Vad priniuin  explique  que  «  ceux-là  sont  dits  agir  contre  la 
sainteté  de  la  loi  divine,  qui  attaquent  la  loi  de  Dieu  ;  comme 

les  hérétiques  et  les  blasphémateurs  :  lesquels,  du  fait  qu'ils  ne 
croient  point  à  la  parole  de  Dieu,  encourent  le  péché  dinfidc- 

lilé;  et  encourent  le  sacrilège,  du  fait  qu'ils  corrompent  les 
paroles  de  la  loi  ». 

Vad  secundani  déclare  que  «  rien  n'einpèche  qu'une  même 
raison  spéciale  de  péché  se  trouve  en  plusieurs  genres  de 

péchés,  selon  que  les  divers  péchés  sont  ordonnés  à  la  fin  d'un 

péché  spécial  ;  et  la  même  chose  d'ailleurs  se  voit  dans  les 
vertus  auxquelles  une  même  vertu  commande.  Et,  de  cette 

sorte,  quel  que  soit  le  genre  de  péché  dont  quelqu'un  agit  con- 
tre le  respect  dû  aux  choses  saintes,  il  commet  formellement 

un  sacrilège,  bien  qu'il  y  ait  là,  matériellement,  divers  genres 

de  péchés  ».  (Cf.,  sur  cette  multiplicité  d'espèces  en  un  même 
acte  humain,  l"-2"'',  q.  i8,  art.  lo,  ii). 

\Sad  tertium  dit  que  a  parfois  le  sacrilège  se  trouve  séparé 

des  autres  péchés,  en  tant  que  l'acte  n'a  point  d'autre  diffor- 

milé sinon  que  l'on  viole  une  chose  sainte  :  tel,  par  exemple, 

l'acte  d'un  juge  qui  ferait  saisir  dans  le  lieu  saint  quelqu'un 

qu'il  pourrait  liciteinent  faire  saisir  au  dehors  ». 

Ce  péché  spécial  qu'est  le  sacrilège,  opposé  à  la  vertu  de 

religion  en  raison  de  l'irrespect  ou  de  l'irrévérence  qu'il 
implique  envers  ce  qui  est  de  Dieu,  est-il  un  péché  simple,  ou 

comprend-il  lui-même  des  espèces  diverses  et  multiples.  C'est 

ce  qu'il  nous  faut  maintenant  considérer;  et  tel  est  l'objet  de 
l'article  qui  suit. 
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Ahticlk  III, 

Si  les  espèces  du  sacrilège  se  distinguent 
selon  les  choses  saintes  ? 

Trois  objcclions  veulent  prouver  que  «  les  espèces  du  sacri- 

lège ne  se  distinguent  point  selon  les  choses  saintes  ».  —  La 

première  dit  que  «  la  diversité  inalérielle  ne  diversifie  point 

l'espèce,  quand  il  y  a  une  même  raison  formelle.  Or,  dans  la 

violation  de  n'importe  quelles  choses  saintes,  il  semble  qu'il  y 

a  une  même  raison  formelle  de  péché  etqu'on  n'a  qu'une  diver- 
sité matérielle.  Donc  par  là  les  espèces  du  sacrilège  ne  se 

diversifient  point  ».  —  La  seconde  objection  déclare  qu'  «  il  ne 
semble  pas  être  impossible  que  certaines  choses  soient  de 

même  espèce,  et  que  cependant  elles  dilîèrenl  par  l'espèce.  Or, 
l'homicide,  et  le  vol,  et  l'union  sexuelle  illicite  sont  des 
espèces  diverses  de  péchés.  Donc  ces  choses-là  ne  peuvent 
point  convenir  en  une  même  espèce  de  sacrilège.  Et,  par 

suite,  il  semble  que  les  espèces  du  sacrilège  se  distinguent 

selon  les  diverses  espèces  des  autres  péchés,  et  non  selon  la 

diversité  des  choses  saintes  ».  —  La  troisième  objection  fait 
observer  que  «  parmi  les  choses  saintes,  on  énumère  aussi  les 

personnes  consacrées.  Si  donc  l'une  des  espèces  du  sacrilège 

était  constituée  par  la  violation  d'une  personne  consacrée,  il 

s'ensuivrait  que  tout  péché  commis  par  une  personne  consa- 
crée serait  un  sacrilège  ;  car  chaque  péché  commis  viole  la  per- 

sonne qui  pèche  ».  Or,  ceci  n'est  admis  de  personne.  «  Donc 
les  espèces  du  sacrilège  ne  se  prennent  point  selon  les  choses 
saintes  ». 

L'argument  sed  conlru  oppose  que  «  les  actes  et  les  habitus 
se  distinguent  en  raison  des  objets.  Or,  la  chose  sainte  est 

l'objet  du  sacrilège,  ainsi  qu'il  a  été  dit  (ait.  i).  Donc  les  espèces 
du  sacrilège  se  distinguent  selon  la  différence  des  choses 
saintes  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  prend  acte  du  même 
point  de  doctrine  et  rappelle  que  «  comme  il  a  été  dit  (art.  i). 
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le  péché  de  sacrilège  consiste  en  ce  que  l'on  traite  sans  respect 
une  chose  sainte.  Or,  le  respect  est  dû  à  la  chose  sainte  en 

raisoH  de  sa  sainteté.  Il  suit  de  là  que  selon  la  diverse  raison 

de  sainteté  des  choses  saintes  qu'on  traite  sans  respect,  devront 
nécessairement  se  distinguer  les  espèces  du  sacrilège  ;  et  le 

sacrilège  sera  d'autant  plus  grave  que  la  chose  sainte  contre 
laquelle  on  pèche  est  elle-même  plus  sainte.  —  Là-dessus,  il 

faut  savoir  que  la  sainteté  est  attribuée  et  aux  personnes  con- 

sacrées, c'est-à-dire  qui  sont  appliquées  au  culte  divin,  et  aux 

lieux  saints,  et  à  certaines  autres  choses  saintes.  D'autre  part, 

la  sainteté  du  lieu  est  ordonnée  à  la  sainteté  de  l'homme  qui 
rend  à  Dieu  dans  le  lieu  saint  le  culte  qui  convient.  Il  est  dit, 

en  effet,  au  livre  II  des  Macliabées,  ch.  v  (v.  19)  :  Ce  n'est  point 

pour  le  lieu  que  Dieu  a  choisi  la  nation  ;  mais  c  'est  pour  la  nation 

qu'il  a  choisi  le  lieu.  Par  conséquent  le  sacrilège  dont  on  pèche 
contre  une  personne  sainte  est  un  péché  i^lus  grave  que  le 

sacrilège  dont  on  pèche  contre  un  lieu  saint.  Il  y  aura,  du 

reste,  dans  chacune  de  ces  deux  espèces  de  sacrilège,  des  degrés 

divers,  selon  la  diversité  des  personnes  saintes  et  des  lieux 

saints.  De  même  aussi  la  troisième  espèce  de  sacrilège,  qui 

porte  sur  les  autres  choses  saintes,  aura  des  degrés  divers  selon 

la  difîérence  des  choses  saintes.  Parmi  elles,  occupent  la  pre- 
mière place  les  sacrements,  qui  sanctifient  Ihomme;  et  le  plus 

grand  d'entre  eux  est  le  sacrement  de  l'Eucharistie,  qui  con- 
tient le  Christ  Lui-même.  Aussi  bien  le  sacrilège  qui  se  com- 

met contre  ce  sacrement  est  de  tous  le  plus  grave.  Apres  les 

sacrements,  tiennent  la  seconde  place  les  vases  consacrés. pour 

recevoir  les  sacrements;  et  les  images  saintes,  et  les  reliques 

des  saints,  dans  lesquelles,  d'une  certaine  manière,  les  per- 
sonnes mêmes  des  saints  sont  vénérées  ou  traitées  sans  hon- 

neur. Ensuite,  viennent  les  choses  qui  ont  trait  à  l'ornementa- 

tion de  l'église  et  des  ministres.  Ensuite  les  choses  qui  servent 
au  soutien  des  ministres,  que  ce  soient  des  biens  meubles  ou 

des  immeubles.  Quiconque  pèche  contre  l'une  quelconque  de 
ces  choses  saintes,  encourt  le  crime  de  sacrilège  ».  —  A  la  suite 

de  cette  énumération  de  saint  Thomas,  et  à  l'occasion  du  mot 
qui  la  termine,  nous  ferons  une  remarque  analogue  à  celle 
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que  nous  inspirait  la  «rrave  réponse  du  premier  arliele.  Qu'on 
mesure,  à  la  lumière  de  cet  enseignement,  reflroyable  respon- 

sabilité des  nations  modernes  révoltées  contre  l'Église,  où  l'on 

a  commis  contre  les  sacrements  de  l'Église,  contre  ses  temples, 
contre  ses  ministres  ou  autres  personnes  consacrées  à  Dieu, 

contre  leurs  maisons  ou  leurs  autres  biens,  les  crimes  que 

l'histoire  de  ces  derniers  siècles,  jusqu'à  nos  temps  les  plus 

immédiats,  nous  relate;  et  qu'on  s'étonne,  après  cela,  du  cata- 
clysme qui  les  a  bouleversées. 

Vad  prinmtn  répond  que  «  la  raison  de  sainteté  n'est  point 
la  même  en  toutes  ces  choses.  Et,  par  suite,  la  dilTérence  des 

choses  saintes  n'est  pas  seulement  une  dilTérence  matérielle  : 
elle  est  formelle  ». 

Ual  secandum  dit  que  «  rien  n'empêche  que  deux  choses 

soient  d'une  même  espèce  sous  un  certain  rapport;  et  d'espèces 
différentes,  sous  un  autre  rapport  :  tels,  Socrate  et  Platon,  qui 

conviennent  en  une  même  espèce  d'animal,  et  qui  diffèrent 

dans  l'espèce  de  l'être  coloré,  si  l'un  est  blanc  et  que  l'autre 
soit  noir.  Pareillement  aussi,  il  est  possible  que  deu\  péchés 

diffèrent  en  espèce  selon  les  actes  matériels  et  qu'ils  con- 
viennent en  espèce  selon  une  même  raison  formelle  de 

sacrilège  :  comme  si  (quelqu'un  viole  une  femme  consacrée  à 
Dieu,  en  la  frappant,  ou  en  la  déshonorant  par  le  péché  de 

luxure  ». 

\Sad  (erlUiin  précise  la  nature  du  sacrilège  en  ce  qui  est  des 

péchés  commis  par  une  personne  consacrée  à  Dieu.  «  Tout 

péché  qu'une  telle  personne  commet,  du  point  de  vue  maté- 
riel et  comme  accidentellement,  ou  occasionnellement,  est  un 

sacrilège;  cl  c'est  pourquoi  saint  Jérôme  dit  (ou  plutôt  saint 
Bernard,  au  livre  II  de  la  Considérai  ion,  ch.  xin),  que  les  plai- 

santeries sur  les  lèvres  d'un  prêtre,  sont  an  sacrilège  ou  un  blas- 
phème. Toutefois,  au  sens  formel  et  propre,  ce  péché  seul  de  la 

personne  sainte  est  un  sacrilège,  qui  se  commet  directement 

contre  sa  sainteté  »,  ou  contre  elle  sous  sa  raison  de  per- 

sonne sainte  :  <■  par  exemple,  si  une  vierge  consacrée  à  Dieu, 
commet  la  fornication  ;  et  la  raison  est  la  même  dans  les 
autres  ». 
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Un  dernier  point  nous  reste  à  examiner  au  sujet  du  sacrilège. 

C'est  celui  de  la  peine  qui  lui  est  due.  Saint  Thomas  s'en 

occupe  dans  l'article  qui  suit. 

Article  IV. 

Si  la  peine  du  sacrilège  doit  être  une  peine  pécuniaire? 

Nous  verrons,  par  l'aigument  sed  conlra,  que  ce  sont  les 
prescriptions  positives  du  droit  canon,  qui  ont  motivé  le  pré- 

sent article.  —  Trois  objections  veulent  prouver  que  «  la  peine 

du  sacrilège  ne  doit  pas  être  pécuniaire  ».  —  La  première 

arguë  de  ce  que  «  la  peine  pécuniaire  n'a  pas  coutume  d'être 
imposée  pour  une  faute  criminelle.  Or,  le  sacrilège  est  une 

faute  criminelle  ;  et  c'est  pourquoi  il  est  puni  de  la  peine  capi- 

tale selon  les  lois  civiles  »,  telles  qu'on  les  avait  dans  le  droit 
romain  {Dig.,  XLVllI,  xui,  ad  Lerjeni  Jal.  Peculatus,  7,  11  [ou 

0,  9].  —  Cod.  I,  ni,  de  Episcopb  el  Clericis,  10,  Si  qins  in  hoc 

genus).  «  Donc  le  sacrilège  ne  doit  pas  être  puni  d'une  peine 
pécuniaire  ».  —  La  seconde  objection  dit  que  «  le  même  péché 

ne  doit  pas  être  puni  d'une  double  peine;  selon  celle  parole  du 

prophète  Nahum,  cli.  i  (v.  9)  :  Il  n'y  aura  pas  une  double  Iribu- 

Inlion.  Or,  pour  le  sacrilège,  il  y  a  comme  peine  l'excommu- 

nication :  majeure,  si  la  violence  s'exerce  contre  une  personne 

consacrée,  ou  si  quelqu'un  brûle  ou  détruit  une  église; 
mineure,  dans  les  autres  sacrilèges.  Donc  le  sacrilège  ne  doit 

pas  être  puni  d'une  peine  pécuniaire  ».  —  La  troisième  objec- 

tion en  appelle  à  «  l'Apôlre  »,  qui  «  dit,  dans  la  première  épî- 

tre  aux  Thessaloniciens,  ch.  n  (v.  5)  :  \ous  n'avons  pas  clé  parmi 

l'ous  en  occasion  d'avarice.  Or,  ceci  semble  appartenir  à  l'occa- 

sion de  l'avarice,  qu'une  peine  pécuniaire  soit  exigée  pour  la 

violation  d'une  chose  sainte.  Donc  il  ne  semble  point  qu'une 
telle  peine  soit  celle  qui  convient  pour  le  sacrilège  ». 

L'argument  sed  conlra,  comme  nous  l'avons  déjà  noté,  porte 
sur  des  textes  du  droit  canon.  «  Il  est  dit,  XVII,  q.  iv  (can.  Si 

quis  conlumax)  :  Si  quelrju'un  contumace  ou  orgueilleux  a  la  pré- 
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somption  d'arracher  par  la  force  du  porlupie  de  ircjUse,  un  esclave 

fugitif,  qu'il  verse  neuf  cent  pièces  d'argent.  El,  au  même  endroit 
(can.  Qaisrjins  inventus),  il  est  dit  ensuite  :  Quiconque  sera  trouvé 

coupable  de  sfœrilègr,  qu'il  verse  trente  livres  d'argent  contrôlé 
très  pur  ». 

Au  corps  de  rarticle,  saint  Thomas  déclare  que  «  dans  les 

peines  à  infliger,  il  y  a  deux  choses  à  considérer.  —  D'ahord, 

l'égalité,  afin  que  la  peine  soit  juste  :  en  telle  sorte  que  ce  par 

où  l'on  a  péché  soit  ce  par  où  l'on  est  torturé,  comme  il  est  dit 
dans  le  livre  de  la  Sagesse,  ch.  xi  (v.  17).  Et,  de  ce  chef,  la 

peine  qui  convient  pour  le  sacrilège,  où  Ton  fait  injure  aux 

choses  saintes,  est  l'excommunication,  qui  éloigne  des  choses 

saintes.  —  En  second  lieu,  l'utilité;  car  les  peines  sont  infli- 
gées par  mode  de  remèdes,  afin  que  terrifiés  par  elles  les 

hommes  se  désistent  de  pécher.  Or,  celui  qui  pèche  par  sacri- 

lège, dès  là  qu'il  ne  révère  point  les  choses  saintes,  ne  semhle 
point  devoir  être  suffisamment  détourné  du  péché  par  cela  seul 

qu'on  lui  interdira  les  choses  saintes,  dont  il  n'a  cure.  Et  voilà 
pourquoi,  selon  les  lois  humaines,  est  infligée  la  peine  capi- 

tale; et  selon  la  sentence  de  l'Église,  qui  n'inflige  point  la 

mort  corporelle,  on  use  de  la  peine  pécuniaire  :  afin  qu'au 
moins  par  les  peines  temporelles  les  hommes  soient  détournés 

des  sacrilèges.  »  —  ̂ ous  sommes  loin,  aujourd'hui,  dans  le 

droit  civil  moderne,  des  prescriptions  de  l'ancien  droit.  Non 

seulement,  en  efl'ct,  les  lois  humaines  n'infligent  plus  la  peine 

capitale  pour  les  plus  grands  crimes  dans  l'ordre  du  sacrilège; 
mais  ces  crimes  ne  sont  même  plus  reconnus  comme  tels  par 

ces  sortes  de  lois  :  Lien  plus,  ce  sont  parfois  ces  lois  elles- 
mêmes  qui  les  ordonnent;  et  })lus  elles  sont  sacrilèges,  plus 

elles  sont  déclarées  intangibles  et  sacrées  par  les  détenteurs  et 

les  soutiens  du  pouvoir.  Aussi  bien,  et  parce  que  les  pouvoirs 

humains  et  les  nations  avaient  si  étrangement  failli  à  leurs 

devoirs,  Dieu  Lui-même  a  pris  en  mains  sa  propre  cause;  et  II 

s'est  chargé  d'infliger  la  peine  capitale  que  tant  de  crimes 
méritaient  :  de  là  les  hécatombes  de  reflioyable  guerre,  fruit 

adéquat  de  l'impiété  des  nations.  —  Nous  lisons,  dans  Isaïe, 
une  page  qui  semble  avoir  été  écrite  pour  nous  donner  le  vrai 
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sens  de  ces  événements.  La  voici,  telle  qu'on  la  trouve  traduite 
dans  la  Bible  de  Crampon. 

«  Non,  la  main  de  Jéhovah  n'est  pas  trop  courte  pour  sau- 
ver, ni  son  oreille  trop  émoussée  pour  entendre.  Mais  ce  sont 

vos  iniquités,  qui  ont  mis  une  séparation  entre  vous  et  votre 

Dieu  ;  ce  sont  vos  péchés,  qui  vous  ont  caché  sa  face  pour 

qu'il  ne  vous  entendît  pas.  Car  vos  mains  sont  souillées  de 

sang,  et  vos  doigts  d'iniquité;  vos  lèvres  profèrent  le  men- 
songe, votre  langue  tient  des  discours  pervers.  Nul  ne  porte 

plainte  avec  justice,  nul  ne  plaide  selon  la  vérité;  on  s'appuie 

sur  des  faussetés  et  l'on  invoque  des  mensonges.  On  conçoit  le 
mal  et  on  enfante  le  crime.  Ils  couvent  des  œufs  de  basilic  ;  et 

ils  tissent  des  toiles  d'araignée.  Celui  qui  mange  de  ces  œufs 

mourra  ;  et  si  l'on  en  écrase  un,  il  en  sortira  une  vipère.  Leurs 
toiles  ne  peuvent  servir  de  vêtement  ;  et  on  ne  peut  se  couvrir 

de  leur  ouvrage.  Leurs  œuvres  sont  des  œuvres  criminelles;  et 

leurs  mains  ne  s'occupent  qu'à  des  actes  de  violence.  Leurs 
pieds  courent  au  mal,  et  se  hâtent  pour  verser  le  sang  inno- 

cent. Leurs  pensées  sont  des  pensées  de  crime.  Le  ravage  et  la 

ruine  sont  sur  leur  route.  Ils  ne  connaissent  pas  le  sentier  de 

la  paix  ;  et  il  n'y  a  pas  de  droiture  dans  leurs  voies.  Ils  se  font 
des  sentiers  tortueux.  Quiconque  y  marche  ne  connaît  point  la 

paix.  —  C'est  pourquoi  le  jugement  s'est  éloigné  de  nous  ;  et 

la  justice  ne  vient  pas  jusqu'à  nous.  Nous  attendons  la  lumière, 

et  voici  l'obscurité;  la  clarté  du  jour,  et  nous  marchons  dans 

les  ténèbres.  Nous  tâtonnons  comme  des  aveugles  le  long  d'un 

mur,  nous  allons  à  tâtons,  comme  des  gens  qui  n'ont  point 

d'yeux;  nous  trébuchons  en  plein  midi,  comme  dans  l'obscu- 

rité du  soir.  Au  milieu  d'hommes  vigoureux,  nous  sommes 
semblables  à  des  morts.  Nous  grondons  tous  comme  des  ours; 

comme  des  colombes  nous  ne  cessons  de  gémir.  Nous  atten- 
dons le  jugement  et  il  ne  vient  pas;  le  salut,  et  il  reste  loin  de 

nous.  Car  nos  transgressions  sont  nombreuses  devant  vous,  et 

nos  péchés  témoignent  contre  nous.  Oui,  nos  transgressions 

sont  présentes  à  nos  yeux  et  nous  connaissons  nos  iniquités  : 
être  infidèles  et  renier  Jéhovah  ;  nous  retirer  loin  de  notre 

Dieu  ;  proférer  la  violence  et  la  révolte  ;  concevoir  et  faire  sor- 
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lir  de  notre  cœur  des  paroles  de  mensonge  :  c'est  ce  que  nous 

avons  fait.  Et  le  jugement  s'est  retiré;  et  la  justice  s'est  tenue 
loin  de  nous.  Car  la  vérité  trébuche  sur  la  place  pul)lique;  et 

la  droiture  ne  peut  y  avoir  accès.  La  vérité  a  disparu,  et  celui 

qui  s'éloigne  du  mal  doit  se  laisser  dépouiller.  —  Jéhovah  l'a 

vu;  et  il  déplaît  à  ses  yeux  qu'il  n'y  ait  plus  de  droiture.  Il  a 

vu  qu'il  n'y  avait  là  personne;  et  11  s'est  étonné  que  nul  n'inter- 
vint. Alors  son  bras  lui  est  venu  en  aide  ;  et  sa  justice  a  été  son 

soutien.  Il  s'est  vêtu  de  justice  comme  d'une  cuirasse;  et  II  a 
mis  sur  sa  tête  le  casque  du  salut.  11  a  pris  pour  vêtement  la 

vengeance;  et  II  s'est  enveloppé  de  jalousie  comme  d'un  man- 
teau. Selon  les  œuvres,  Il  rétribuera  la  fureur  à  ses  adver- 

saires, la  pareille  à  ses  ennemis  ».  (Isaïe,  ch.  lix,  v.  i-i8). 

«  Car  ainsi  m'a  parlé  Jéhovah,  Dieu  d'Israël,  proclamait  à 
son  tour  Jérémie  (ch.  xxv)  :  Prends  de  ma  main  cette  coupe 

du  vin  de  ma  colère  et  fais-la  boire  à  toutes  les  nations  vers 

lesquelles  je  t'enverrai.  Elles  en  boiront;  elles  chancelleront; 

elles  seront  prises  de  folie,  devant  l'épée  que  j'enverrai  au 

milieu  d'elles.  —  Je  pris  la  coupe  des  mains  de  Jéhovah  et  je 

la  fis  boire  à  toutes  le  nations  vers  lesquelles  11  m'envoyait  :  à 
Jérusalem  et  aux  villes  de  Juda,  à  ses  rois,  à  ses  princes,  pour 

en  faire  une  solitude,  une  désolation,  un  objet  de  moquerie  et 

de  malédiction,  comme  cela  se  voit  aujourd'hui;  à  Pharaon, 

roi  d'Egypte,  à  ses  serviteurs,  à  ses  princes,  à  tout  son  peuple, 
et  à  tout  le  mélange  de  peuples  ;  à  tous  les  rois  du  pays  de 

Lts;  à  tous  les  rois  du  pays  des  Philistins,  à  Ascalon,  à  Gaza, 

Accaron  et  aux  restes  d'Azoth  ;  à  Edom,  à  Moab  et  aux  fils 

d'Ammon  ;  à  tous  les  rois  de  Tyr,  à  tous  les  rois  de  Sidon,  et 
aux  rois  des  îles  qui  sont  par  delà  la  mer;  à  Dédon,  à  Théma, 

à  Buz,  et  à  tous  ceux  qui  se  rasent  les  tempes;  à  tous  les  rois 

d'Arabie,  à  tous  les  rois  des  peuples  mélangés  qui  habitent  le 

désert;  à  tous  les  rois  de  Zambri,  à  tous  les  rois  d'Élani,  et  à 
tous  les  rois  de  Médie;  à  tous  les  rois  du  septentrion,  proches 

ou  éloignés,  à  l'un  comme  à  l'autre  et  à  tous  les  royaumes  du 
monde  qui  sont  sur  la  facexle  la  terre  ;  et  le  roi  de  Sésac  boira 

après  eux.  —  Tu  leur  diras  :  Ainsi  parle  Jéhovah  des  armées, 

Dieu  d'Israël  :  Buvez,  enivrez-vous,  vomissez  et  tombez  pour 
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ne  plus  vous  relever,  devant  l'épée  que  j'envoie  au  milieu  de 

vous.  Et  s'ils  refusent  de  prendre  de  la  main  la  coupe  pour 
boire,  lu  leur  diras  :  Ainsi  parle  Jéhovah  :  Vous  boirez  !  Car 

c'est  dans  la  ville  sur  laquelle  mon  nom  est  invoqué  que  je 
commence  à  sévir,  et  vous  seriez  impunis?  Vous  ne  serez  pas 

impunis  ;  car  j'appelle  l'épée  sur  tous  les  habilanls  de  la  terre, 
dit  Jéhovali.  —  Et  loi,  lu  leur  prophétiseras  toutes  ces  choses, 
et  tu  leur  diras  :  Jéhovah  rugit  du  haut  du  ciel  ;  de  sa  demeure 

sainte,  Il  fait  entendre  sa  voix.  Il  rugit  contre  son  domaine.  Il 

répète  à  tous  les  habilanls  de  la  terre  le  cri  des  vendangeurs 

qui  foulent  le  raisin.  Le  bruit  en  est  arrivé  jusqu'au  bout  de 
la  terre.  Car  Jéhovah  fait  le  procès  de  toutes  les  nations  ;  Il 

entre  en  jugement  avec  toute  chair;  Il  livre  les  méchants  au 

glaive,  dit  Jéhovah.  —  Ainsi  parle  Jéhovah  des  armées  :  Voici 

que  le  malheur  va  passer  de  nation  à  nation.  Une  grande  tem- 

pête s'élève  des  extrémités  de  la  terre.  Et  il  \  aura  des  tués  de 

Jéhovah  en  ce  jour-là  d'un  bout  de  la  terre  à  l'autre  :  ils  ne 
seront  ni  pleures,  ni  ramassés,  ni  enterrés  ;  il  seront  du  fumier 
sur  le  sol  ». 

L'acZ  prinmni  déclare  que  «  l'Église  n'inflige  point  la  mort 

corporelle;  mais,  à  sa  place,  elle  inflige  l'excomiimnicalion  ». 
—  Et  quand  les  hommes  qui  devraient  venger  ou  soutenir  et 

aider  l'Eglise  manquent  à  leur  devoir,  Dieu  substitue  sa  ven- 
geance à  la  leur,  dont  ils  se  fonl,  du  reste,  eux-mêmes,  les 

instruments,  par  le  jeu  de  leurs  intérêts  et  de  leurs  pas- 

sions, accru,  dans  sa  puissance  de  destruction,  de  tous  les  pro- 

grès que  l'orgueil  de  leur  science  avait  voulu  utiliser  contre 
Dieu  et  son  Église. 

Vad  secimdum  justifierait  excellemment,  s'il  en  était  besoin, 
celle  conduilc  de  la  divine  Providence.  «  Il  est  nécessaire,  nous 

dit  saint  Thomas,  d'employer  deux  peines,  quand,  par  une 

seule,  l'homme  n'est  point  sufTisamment  détourné  de  pécher. 

El  voilà  pourquoi,  il  a  fallu,  en  plus  de  la  peine  de  l'excom- 
munication, apporter  une  certaine  peine  temporelle,  afin  de 

réprimer  les  hommes  qui  méprisent  les  choses  spirituelles  ». 

Que  si  la  société  humaine  est  à  ce  point  mise  hors  de  ses  bases, 

que  les  hommes  puissent  impunément  y  mépriser  les  peines 
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spirituelles,  sans  que  l'Église  ail  aucun  moyen  humain  de  faire 

respecter  ses  droits,  alors,  nous  l'avons  dit.  Dieu  Lui-même 
intervient  et  fait  par  Lui-même  ce  que  les  hommes  ont  refusé 

de  faire  en  son  nom,  «  comme  cela  se  \()\\.  aujourd'hui  », 
pourrions-nous  ajoutei",  empruntant  le  mot  de  constation  dou- 

loureuse que  prononçait  Jérémie  sur  les  ruines  de  Jérusalem  et 

en  présence  des  justes  vengeances  (jue  Dieu  exerçait  de  son 

temps. 

Vad  lei'tium  répond  que  «  si  l'argent  était  exigé  sans  cause 

raisonnable,  cela  paraîtrait  appartenir  à  l'occasion  de  l'avarice. 

Mais  quand  on  l'exige  i)Our  la  correction  des  hommes,  il  y  a 
là  une  utilité  souverainement  manifeste.  El  voilà  pourquoi  il 

n'y  a  pas  à  parler  d'occasion  d'avarice  en  pareil  cas  >>. 

La  seconde  question  relative  aux  péchés  contre  la  religion 

par  manque  de  respect  à  l'endroit  des  choses  saintes  est  la 

cjuestion  de  la  simonie.  C'est  d'elle  que  nous  devons  mainte- 
nant nous  occuper.  Elle  formera  la  dernière  des  questions  oij 

nous  devions  traiter  des  péchés  contre  la  vertu  de  religion. 



QUESTION  C 

DE  LA  SIMO.ME 

Cette  question  comprend  six  articles  : 

1°  Ce  qu'est  la  simonie. 
2°  S'il  est  permis  d'accepter  de  l'argent  pour  les  sacrements? 
8°  S'il  est  permis  d'accepter  de  l'argent  pour  les  actes  spirituels  ? 
4°  S'il  est  permis  de  vendre  les  choses  qui  sont  annexées  aux  choses 

spirituelles? 

5°  Si  la  seule  rétribution  d'un  objet  extérieur  de  main  à  main 
rend  simoniaque,  ou  si  également  la  rétribution  par  paroles 
et  la  rétribution  par  service  rendu  ? 

6°  De  la  peine  du  simoniaque. 

L'ordre  de  ces  articles,  déjà  indiqué  par  leur  seul  énoncé, 
nous  apparaîtra  pleinement  du  fait  de  leur  lecture.  —  Venons 

tout  de  suite  à  l'article  premier. 

Article  Premier. 

Si  la  simonie  est  :  la  volonté  étudiée  d'acheter  et  de  vendre 
quelque  chose  de  spirituel  ou  annexé  au  spirituel? 

^'ous  avons  ici  sept  objections.  Chacune  d'elles  s'applique  à 

battre  en  brèche  l'un  des  éléments  de  la  définition  dont  il  s'agit 
et  qui  était  déjà  la  définition  classique  acceptée  dans  le  droit. 

—  La  première  arguë  de  ce  que  «  la  simonie  est  une  certaine 

hérésie.  Il  est  dit,  en  effet,  I,  q.  i  (can.  Eos  qui  per  pecunias)  : 

L'hérésie  impie  de  Macédonius  et  de  ceux  qui  avec  lui  attaquent 

i' Esprit-Saint  est  plus  supportable  que  celle  des  simoniaques .  Ceux- 

là,  en  effet,  affwnient,  dans  leur  délire,  que  l'Esprit-Saint  est  une 

créature  et  l'esclave  de  Dieu  le  Père  et  du  Fils  ;  ceux-ci  font  du 
XII.  —  La  Religion.  a8 
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même  Effprit-Saint  leur  esetave.  Car  loiit  mailre  vend,  s'il  le  veut, 
ce  qui  est  à  lui,  que  ce  soit  son  esclave  ou  toute  autre  chose  de  ce 

iju'il  possède.  Or,  riiilidélité  ne  consiste  point  clans  la  volonté, 

mais  plutôt  dans  rintellif^cnce,  comme  aussi  la  foi,  ainsi  qu'on 
le  voit  par  ce  (jui  a  été  dit  plus  haut  ((j.  lo,  art.  2).  Donc  la 

simonie  ne  doit  pas  être  définie  par  la  volonté  ».  —  La  seconde 

objection  s'en  prend  au  mol  étudiée.  C'est  qu'en  elTet  «  pécher 

d'une  façon  étudiée  est  pécher  par  malice;  ce  qui  est  pécher 
contre  le  Saint-Esprit.  Si  donc  la  simonie  est  la  volonté  étudiée 

de  pécher,  il  s'ensuit  qu'elle  est  toujours  un  péché  contre  le 

Saint-Esprit».  —  La  troisième  objection  fait  observer  qu'  «  il 

n'est  rien  de  plus  spirituel  que  le  Royaume  des  cieux.  Or,  il  est 

permis  d'acheter  le  Royaume  des  cieux.  Saint  Grégoire  dit,  en 

effet,  dans  une  de  ses  homélies  (liom.  V  sur  l'Evangile)  :  Le 

Royaume  des  cieux  vaut  tout  ce  que  tu  as.  Donc  ce  n'est  point 

de  la  simonie  d'acheter  quelque  chose  de  spirituel  ».  —  La 

quatrième  objection  s'appuie  sur  ce  que  le  nom  de  simonie  a 
été  pris  de  Simon  le  Magicien,  dont  nous  lisons  dans  les  Actes, 

ch.  VIII  (v.  18,  19),  qu'il  offrit  aux  Apôtres  de  l'argent  pour 
acheter  la  puissance  spirituelle,  afm  que  tous  ceux  à  qui  il  impo- 

serait les  mains  reçussent  r Esprit-Saint .  Or,  nous  ne  lisons  pas 

qu'il  ait  voulu  vendre  quelque  chose.  Donc  la  simonie  n'est 
pas  la  volonté  de  vendre  quelque  chose  de  spirituel  ».  —  La 

cinquième  objection  fait  remarquer  qu'  «  il  est  beaucoup  d'au- 
tres commutations  volontaires  en  dehors  de  l'achat  et  de  la 

vente;  telles  que  les  permutations,  les  transactions.  Donc  il 

semble  que  la  simonie  est  définie  d'une  manière  insuffisante  ». 
—  La  sixième  objection  déclare  que  «  tout  ce  qui  est  annexé 

au  spirituel  est  spirituel.  C'est  donc  inutilement  qu'il  est 
ajouté  :  ou  annexé  au  spirituel  ».  —  La  septième  objection  dit 

que  «  le  Pape,  d'après  certains  (cf.  Ostiens.  cap.  In  ordinando, 
de  Simonia),  ne  peut  pas  commettre  la  simonie.  Or,  il  peut 

acheter  ou  vendre  quelque  chose  de  spirituel.  Donc  la  simonie 

n'est  pas  la  volonté  étudiée  d'acheter  ou  de  vendre  quelque 
chose  de  spirituel  ou  annexé  au  spirituel  ». 

L'argument  sed  contra  est  un  texte  de  «  saint  Grégoire  »  qui 
«  dit,  dans  son  Registre  (cf.  cause  I,  q.  1,  can.  Presbyfer ;  q.  m, 
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can.  Allare)  :  Qu  acheter  ou  vendre  laulelet  les  dîmes  et  l'Esprit- 

Saint  soif  l'hérésie  sinioniafjue,  nul,  parmi  les  fidèles  ne  l'ignore  ». 
Au  corps  de  raiticle,  saint  Thomas  rappelle  ce  principe, 

établi  plus  haut  dans  la  Priina-Secundœ,  q.  i8,  art.  2,  savoir 

qu'  «  un  acte  est  mauvais  de  son  espèce  parce  qu'il  tombe  sur 

une  matière  indue.  Or,  pour  l'achat  et  la  vente,  c'est  une  ma- 
tière indue  que  les  choses  spirituelles,  pour  une  triple  raison, 

—  D'abord,  parce  que  les  choses  spirituelles  ne  peuvent  point 

se  payer  par  quelque  prix  terrestre,  selon  qu'il  est  dit  de  la 
sagesse  au  livre  des  Proverbes,  ch.  m  (v.  i5)  :  Elle  est  plus  pré- 

cieuse que  toutes  les  richesses  ;  et  toutes  les  choses  que  l'on  désire 
ne  sauraient  lui  être  comparées.  Et  voilà  pourquoi  saint  Pierre, 

condamnant  dans  sa  racine  même  la  méchanceté  de  Simon, 

lui  dit  {Actes,  ch.  vin,  v.  20)  :  Périsse  ton  argent  avec  toi, 

puisque  tu  as  cru  que  le  don  de  Dieu  s'acquérait  à  prix  d'argent. 
—  Secondement,  parce  que  ne  peut  être  matière  apte  à  être 
vendue  que  ce  dont  le  vendeur  est  le  maître  ;  comme  on  le  voit 

par  le  texte  cité  »  dans  la  première  objection.  «  Or,  le  prélat  de 

l'Église  n'est  pas  le  maître  des  choses  spirituelles;  il  en  est  le 
dispensateur;  selon  cette  parole  de  la  première  Épître  aux  Corin- 

thiens, ch.  IV  (v.  i)  :  Que  l'homme  nous  considère  comme  les 
ministres  du  Christ  et  les  dispenscdeurs  du  mystère  de  Dieu.  — 

Troisièmement,  parce  que  la  vente  répugne  à  l'origine  des 
choses  spirituelles,  lesquelles  proviennent  de  la  volonté  gra- 

tuite de  Dieu.  Aussi  bien,  le  Seigneur  dit,  en  saint  Matthieu, 

ch.  X  (v.  8)  :  ]'ous  ave:  reçu  gratis  ;  donnez  gratis.  —  Il  suit  de 
là  que  quiconque  vend  ou  achète  une  chose  spirituelle  manque 

de  respect  à  Dieu  et  aux  choses  saintes.  Et,  à  cause  de  cela,  il 

pèche  du  péché  d'irréligiosité  ».  —  On  voit,  du  reste,  en  quoi 
et  par  oii  ce  péché  se  distingue  du  précédent,  qui  était  aussi 

un  péché  d'irréligiosité  par  manque  de  respect  envers  Dieu  et 
les  choses  saintes.  Le  sacrilège  consistait  en  une  violation  des 

choses  saintes,  ou  en  une  sorte  d'attaque  contre  elles,  impli- 
quant même  parfois  la  violence,  en  tout  cas,  une  action  oppo- 

sée à  la  volonté  des  détenteurs  ou  des  administrateurs  des 

choses  saintes;  la  simonie,  au  contraire,  implique  essentielle- 
ment la  raison  de  contrat  volontaire  non  gratuit,  comme  nous 
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aurons  à  le  noter  à  propos  de  la  cinquième  objection  :  et  c'est 

ce  que  désignent  les  mots  de  vente  et  d'achat.  11  s'agit  donc 

ici  d'une  espèce  particulière  d'irrespect  à  l'endroit  des  choses 

saintes,  qui  revêt  une  malice  sj)éciale,  du  lait  (qu'elle  se  pro- 
duit par  mode  de  contrat. 

h'ad  primum  explique  que  «  comme  la  religion  consiste  en 

une  certaine  protestation  de  la  foi  qui  parfois  cependant  n'est 
pas  dans  le  cœur  ;  de  même  aussi  les  vices  opposés  à  la  reli- 

gion impliquent  une  certaine  protestation  d'infidélité,  bien  que 

parfois  l'infidélité  ne  soit  pas  dans  leur  esprit.  C'est  donc  en 
cela  que  la  simonie  est  appelée  hérésie,  en  raison  de  la  protes- 

tation extérieure  :  parce  que  du  fait  que  quelqu'un  vend  le  don 

de  l'Esprit-Saint,  il  témoigne  par  là  d'une  certaine  manière 

qu'il  est  le  maître  du  don  spirituel  ;  chose  qui  est  hérétique.  — 
Toutefois,  ajoute  saint  Thomas,  il  faut  savoir  que  Simon  le 

Magicien,  en  plus  de  ce  qu'iV  voulut  acheter  à  prix  d'argent,  des 

Apôtres,  la  grâce  de  l'Esprit-Saint,  disait  que  le  monde  n'avait 
pas  été  créé  par  Dieu,  mais  par  une  certaine  vertu  supérieure, 

comme  le  marque  saint  Isidore,  au  livre  des  Étyniologies 

(liv.  VIII,  ch.  V).  Et,  à  ce  titre,  les  simoniaques  »,  en  enten- 
dant par  là  les  disciples  de  Simon  le  Magicien,  «  sont  comptés 

parmi  les  autres  hérétiques,  comme  on  le  voit  au  livre  de  saint 

Augustin  sur  les  Hérésies  »  (hér.  I). 

L'aci  secundum  déclare  que  «  comme  il  a  été  dit  plus  haut 
(q.  58,  art.  A),  la  justice  et  toutes  ses  parties,  et,  par  consé- 

quent, tous  les  vices  opposés  sont  dans  la  volonté  comme  dans 

leur  sujet.  Et  donc  c'est  à  propos  que  la  simonie  se  définit  par 
la  volonté.  —  On  ajoute  le  moi  étudiée,  pour  marquer  le  choix 

ou  l'élection,  qui  est  ce  qu'il  y  a  de  principal  dans  le  vice  et  la 

vertu.  Mais  ce  n'est  point  tout  homme  qui  pèche  par  élection 
ou  en  choisissant,  qui  pèche  du  péché  contre  le  Saint-Esprit  ; 

c'est  seulement  celui  qui  choisit  le  péché  par  mépris  des  choses 
qui  ont  coutume  de  détourner  les  hommes  de  pécher,  ainsi 

qu'il  a  été  dit  plus  haut  »  (q.  i4,  art.   i). 
Vad  tertium  répond  que  «  le  Royaume  des  cieux  est  dit  être 

acheté,  lorsque  quelqu'un  donne  ce  qu'il  a  en  vue  de  Dieu,  en 

prenant  dans  un  sens  large  le  mot  achat,  selon  qu'il  se  prend 
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pour  désigner  le  mérite;  lequel  mérite,  toutefois,  n'arrive  pas 

à  la  parfaite  raison  de  l'achat  :  soit  parce  que  les  souffrances  de 
cette  vie  ne  sont  point  condignes,  ni,  non  plus  quelque  autre  don 

ou  œuvre  de  notre  part,  de  la  gloire  future  qui  sera  révélée  en 

nous,  comme  il  est  dit  aux  Romains,  eh.  viii  (v.  i8);  soit  parce 

que  le  mérite  ne  consiste  point  principalement  dans  l'acte 
extérieur  ou  le  don  ou  la  souffrance,  mais  dans  l'affection 
intérieure  ». 

L'ad  quartum  fait  observer  que  «  Simon  le  Magicien  voulut 
acheter  la  puissance  spirituelle  pour  ensuite  la  vendre.  Il  est 

dit,  en  effet  »,  dans  le  Décret  de  Gratien,  «  Cause  T,  q.  m 

(can.  Salvator)  que  Simon  le  Magicien  voulut  acheter  le  don  de 

r Esprit-Saint,  afin  que  par  la  vente  des  prodiges  qui  s'accompli- 
raient par  lui  il  put  multiplier  et  accroître  ses  gains.  Et,  de  la 

sorte,  ceux  qui  vendent  les  choses  spirituelles  se  conforment 

à  Simon  le  Magicien  dans  l'intention  ;  les  autres,  ceux  qui  les 

achètent,  se  conforment  à  lui  dans  l'acte.  Pour  ce  qui  est  de 

l'acte,  ceux  qui  vendent  imitent  Giezi,  le  disciple  d'Elisée,  dont 

nous  lisons,  au  livre  IV  des  Rois,  ch.  v  (v.  20  et  suiv.),  qu'il 

reçut  de  l'argent  du  lépreux  guéri.  Et  de  là  vient  que  ceux  qui 
vendent  les  choses  spirituelles  peuvent  être  appelés  non  seule- 

ment Simoniaques ,  mais  encore  Giézites  »  (cf.  can.  Notus  sit, 

Caus.  Il,  q.  t). 

L'ad  quintum,  comme  nous  l'avions  déjà  noté,  explique  que 
«  sous  le  nom  de  vente  et  d'achat  on  entend  tout  contrat  non 
gratuit.  Et  voilà  pourquoi  même  les  permutations  de  prébendes 

ou  de  bénéfices  ecclésiastiques  ne  peuvent  pas  se  faire,  par 

l'autorité  des  parties,  sans  péril  de  simonie:  ni,  non  plus,  les 
transactions  ;  comme  il  est  déterminé  dans  le  droit  (cap.  Quesi- 

tum,  de  Rerum  permutatione ;  cap.  Super,  de  Transact.).  Toute- 

fois, le  prélat  peut,  en  vertu  de  son  office,  faire  ces  sortes  de 

permutations,  quand  il  y  a  une  cause  nécessaire  ou  utile  ». 

Vad  sextum  dit  que  «  comme  l'àme  vit  par  elle-même,  et  le 
corps  de  son  union  avec  l'àme  ;  pareillement  aussi,  il  est  des 
choses  qui  sont  spirituelles  par  elles-mêmes,  comme  les  sacre- 

ments et  autres  choses  de  ce  genre;  et  d'autres  choses  sont 

dites  spirituelles,  parce  qu'elles  adhèrent  aux  premières.  Aussi 
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bien,  1,  q.  m,  il  est  dit,  cap.  Si  quis  ohjecerii,  que  les  choses 

spirituelles  sans  les  choses  corporelles  ne  nous  servent  point  ; 

comme  IWme  elle-même  ne  vit  point  de  la  vie  corporelle  sans  le 

corps  ».  —  Il  \  a  donc  une  connexion  très  étroite  dans  leur 

rapport  avec  nous,  entre  les  choses  spirituelles  et  ce  qui  leur 

est  annexé  à  reflet  d'être  mises  à  notre  portée.  Et  comnne 
cependant  elles  en  demeurent  essentiellement  distinctes,  à  cause 
de  cela  on  fait  mention  des  deux  dans  la  définition  de  la 

simonie. 

L'ac/  septiinuiii  n'accepte  pas  l'iiypollièse  que  faisait  l'objec- 
tion. ((  Le  Pape  peut  encourir  le  vice  de  la  simonie,  comme 

tout  autre  homme  »  ;  et  même  ce  péché  sera  en  lui  plus  grave 

qu'en  tout  autre  :  «  car  le  péché  est  d'autant  plus  grave  en  une 

personne  que  cette  personne  occupe  un  plus  haut  rang.  C'est 

qu'en  effet,  bien  que  les  choses  de  l'Église  soient  à  lui  comme 
au  dispensateur  principal ,  elles  ne  sont  pourtant  pas  à  lui 

comme  au  maître  ou  au  possesseur  »  ou  propriétaire.  «  Il  suit 

de  là  que  s'il  recevait,  pour  une  chose  spirituelle,  de  l'argent 
pris  sur  les  revenus  de  quelque  église,  il  ne  serait  pas  exempt 

du  vice  de  simonie.  Et,  pareillement  aussi,  il  pourrait  com- 

mettre la  simonie  en  recevant  de  l'argent,  de  la  part  de  quelque 

laïque,  qui  ne  viendrait  ]}as  des  biens  de  l'Église  ».  —  On 
aura  remarqué  cette  délimitation  des  droits  et  des  pouvoirs  du 

Souverain  Pontife,  qui,  pour  être  absolus  ou  souverains,  ne 

laissent  pas  que  d'être  réglés  eux-mêmes  par  la  nature  des 

choses  sur  lesquelles  ils  s'exercent. 

La  simonie  consiste  donc  à  faire  injure  aux  choses  saintes, 
en  les  traitant  comme  de  viles  choses  matérielles  dont  les 

hommes  disposent  en  maîtres  souverains  et  qu'ils  vendent  ou 

achètent  à  prix  d'argent.  Nous  avons  dit  que  ces  choses  saintes 
étaient  ou  les  choses  spirituelles  en  elles-mêmes,  ou  ce  qui 
leur  est  annexé.  —  Nous  devons  maintenant  examiner  la  simo- 

nie par  rapport  à  chacune  de  ces  catégories.  D'abord,  par  rap- 
port aux  choses  qui  sont  spirituelles  en  elles-mêmes  et  qui  se 

ramènent  aux  sacrements  ou  aux  actes  spirituels.  —  Ce  qui 

regarde  les  sacrements  va  faire  l'objet  de  l'article  qui  suit. 
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Article  II. 

S'il  est  toujours  illicite  de  donner  de  l'argent 
pour  les  sacrements? 

Six  objeclions  veulent  prouver  qii"  «  il  n'est  pas  toujours 

illicite  de  donner  de  l'argent  pour  les  sacrements  ».  —  La  pre- 
mière déclare  que  «  le  baptême  est  la  porle  des  sacrements, 

comme  il  sera  dit  dans  la  Troisième  Partie  (q.  63,  art.  6  ;  ([.  G8, 

art.  G;  q.  70,  art.  3).  Or,  il  est  permis,  semble-t-il,  en  certains 

cas,  de  donner  de  l'argent  pour  le  baptême  :  par  exemple, 
dans  le  cas  où  le  prêtre  ne  voudrait  pas  sans  argent  baptiser, 

un  enfant  qui  va  mourir.  Donc  il  n'est  pas  toujours  illicite 

d'acheter  ou  de  vendre  les  sacrements  ».  —  La  seconde  objec- 

tion dit  que  «  le  plus  grand  des  sacrements  est  l'Eucharistie 
qui  est  consacrée  à  la  messe.  Or,  pour  les  messes  chantées,  cer- 

tains prêtres  reçoivent  une  prébende  ou  de  l'argent.  Donc,  à 

plus  forte  raison,  est-il  permis  d'acheter  ou  de  vendre  les  autres 
sacrements  ».  Cette  objection,  on  le  voit,  touche  à  la  question 
des  honoraires  de  messes.  Saint  Thomas  nous  donnera  la 

réponse.  —  La  troisième  objection  remarque  que  «  le  sacre- 

ment de  pénitence  est  un  sacrement  de  nécessité,  lequel  con- 

siste surtout  dans  l'absolution.  Or,  il  en  est  qui  donnant 

l'absolution  de  l'excommunication  exigent  de  l'argent.  Donc 

il  n'est  pas  toujours  illicite  de  vendre  ou  d'acheter  les  sacre- 
ments ».  —  La  quatrième  objection  en  appelle  à  ce  que  «  la 

coutume  fait  que  ce  qui  serait  péché  sans  elle,  avec  elle  ne 

l'est  plus;  et  c'est  ainsi  que  saint  Augustin  {Contre  Fmiste, 

liv.  XXII,  ch.  xLvii)  dit  que  d'avoir  plusieurs  femmes,  quand 

c'était  la  coutume,  n'était  pas  un  crime.  Or,  chez  certains,  c'est 

la  coutume  que  dans  les  consécrations  d'évêques,  dans  les  béné- 

dictions d'abbés,  dans  les  ordinations  de  clercs,  on  donne 

quelque  chose  pour  le  saint  chrême,  ou  l'huile  sainte,  ou 

autres  choses  de  ce  genre.  Donc  il  semble  que  ce  n'est  point  là 
chose  illicite  ».  —  La  cinquième  objection  arguë  de  faits  par- 
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liculiers  qui  peuvent  se  produire.  «  Il  arrive  parfois  que  tel 

sujet  empêche  quelque  autre,  par  malice,  d'obtenir  l'épiscopat 
ou  toute  autre  dignité.  Or,  il  est  pcrmi.s  à  chacun  de  racheter 

sa  vexation.  Par  conséquent,  il  semble  permis  qu'en  pareil 

cas  on  donne  de  l'argent  pour  l'épiscopat  ou  pour  quelque 
autre  dignité  ecclésiasli(pie  ».  —  La  sixième  objection  fait 

observer  que  «  le  mariage  est  un  certain  sacrement.  Or,  par- 

fois, on  donne  de  l'argent  pour  le  mariage.  Donc  il  est  permis 

de  vendre  un  sacrement  à  prix  d'argent  ». 

L'argument  sed  contra  oppose  qu'  <(  il  est  dit,  1,  ([.  i  (can. 

Qui  per  peciinias)  :  Celai  qai  pour  de  l'argent  aura  consacré  quel- 

qu'un, qu'il  soit  écarté  du  sacerdoce  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  va  nous  donner  une 
double  conclusion  ;  et  pour  la  préparer,  il  enseigne  que 

«  les  sacrements  de  la  nouvelle  loi  sont  au  plus  haut  point 

chose  spirituelle,  en  tant  qu'ils  sont  cause  de  la  grûcc  spiri- 

tuelle :  laquelle  grâce  ne  saurait  s'estimer  à  prix  d'argent  et  a 

dans  sa  nature  qu'il  lui  répugne  de  ne  pas  être  donnée  gratui- 
tement. Mais  les  sacrements  sont  dispensés  par  les  ministres 

de  l'Église;  et  ceux-ci  doivent  être  pourvus  dans  leur  subsis- 

tance par  le  peuple  »  fidèle,  «  selon  cette  parole  de  l'Apôtre, 

dans  la  première  épîlre  aux  Corinthiens,  ch.  ix  (v.  i3)  :  A'e 
savez-vous  pas  que  ceux  qui  vaquent  aux  choses  saintes  sont  nour- 

ris des  choses  du  temple  ;  et  que  ceux  qui  servent  à  Cautel  ont  part 

à  l'autel?  —  Nous  dirons  donc,  conclut  d'abord  saint  Thomas, 

que  recevoir  de  l'argent  pour  la  grâce  spirituelle  des  sacre- 
ments est  le  crime  de  simonie,  qui  ne  peut  être  excusé  par 

aucune  coutume;  car  la  coutume  ne  préjudicie  jamais  au  droit 

naturel  ou  divin  (cap.  Cum  tanto,  de  Consuetud.,  rubr.).  Or,  par 

argent,  il  faut  entendre  tout  ce  qui  peut  être  estimé  à  prix  d'ar- 
gent, comme  le  dit  Aristote  au  liv.  IV  de  VÉthique  (ch.  i,  n.  2  ; 

de  S.  Th.,  leç.  1).  —  Mais,  ajoute  saint  Thomas,  et  c'est  la 
seconde  partie  de  sa  conclusion,  recevoir  certaines  choses  pour 

le  soutien  de  ceux  qui  administrent  les  sacrements,  selon  l'or- 

dination de  l'Église  et  les  coutumes  approuvées,  n'est  ni  simo- 

nie ni  péché  ;  car  on  ne  l'accepte  point  comme  prix  de  ce  que 

l'on    donne,    mais   comme   frais    d'entretien    :    non    accipitur 
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tanquam  prct'mm  mercedis,  sed  tanqaam  sfipendUim  neressilalis. 
Aussi  bien,  sur  celle  parole  de  la  première  Epître  à  Timolhée, 

ch.  V  (v.  17)  :  Les  prêtres  qui  cjoiivernenl  bien,  etc.,  la  glose  de 

saint  Augustin  dit  :  Quils  reçoivent  da  peuple  le  soutien  de  la 

nécessité,  et  du  Seigneur  le  prix  de  la  dispensation  ̂  .  —  Rien  de 

plus  lumineux  que  celte  distinction  ;  rien  aussi  de  plus  légi- 
time et  de  plus  raisonnable.  Il  est  évident,  en  effet,  que  les 

ministres  de  l'Église,  dont  toute  la  vie  est  appliquée  au  bien 
spirituel  des  fidèles,  ont  droit  de  recevoir  de  ces  derniers  ce 

dont  ils  ont  besoin  pour  vivre.  C'est  là  le  stipendiuni  necessi- 
tatis,  si  heureusement  nommé  par  saint  Thomas.  Jamais  droit 

ne  fut  plus  légitime,  ni  plus  sacré,  parmi  les  hommes.  Mais 

ce  bien  reste  en  deçà  des  biens  spirituels  que  les  ministres  de 

l'Église  dispensent,  et  au  premier  rang  desquels  sont  les  sacre- 
ments :  de  tels  biens  sont  en  dehors  et  au-dessus  de  tout  paie- 

ment; il  ne  peut  jamais  être  question  de  rien  recevoir  qui 

aurait  couleur  ou  aspect  d'en  devoir  acquitter  le  prix  :  non 
accipitur  tanquam  pretium  mercedis;  le  faire  constituerait  essen- 

tiellement le  crime  de  simonie. 

L'rtd  primum  dit  qu'  «  en  cas  de  nécessité,  chacun  peut  bap- 

tiser. Et  parce  qu'on  ne  doit  en  aucune  manière  pécher,  on 
doit  tenir  pour  une  même  chose,  que  le  prêtre  ne  veuille  point 

baptiser  sans  argent,  et  qu'il  ne  soit  pas  là  pour  baptiser.  Dès 

lors,  celui  qui  a  charge  de  l'enfant  pourrait  licitement,  en  tel 
cas,  le  baptiser,  ou  le  faire  baptiser  par  tout  autre.  Toutefois,  il 

pourrait  licitement  acheter  du  prêtre  l'eau  pour  le  baptême; 

car  l'eau  n'est  qu'un  élément  corporel.  —  Que  si  c'était  un 

adulte  qui  désirât  le  baptême,  et  qu'il  y  eût  péril  de  mort, 
dans  le  cas  où  le  prêtre  ne  voudrait  pas  le  baptiser  sans  argent, 

il  devrait,  si  possible,  se  faire  baptiser  par  quelque  autre.  Et 

s'il  ne  pouvait  avoir  recours  à  quelque  autre,  il  ne  devrait,  en 

aucune  manière,  donner  de  l'argent  pour  le  baptême,  mais 
plutôt  mourir  sans  être  baptisé;  le  baptême  de  désir,  en  eflet, 

suppléerait  pour  lui  à  ce  qui  manquerait  du  côté  du  sacre- 

ment ».  —  On  aura  remarqué  celte  admirable  doctrine  de  saint 
Thomas;  et  comme  elle  maintient,  inviolables,  les  droits  de  la 

saine  morale.  Rien,  non  pas  même  la  nécessité  de  recevoir  le 
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plus  indispensable  de  tous  les  sacrements,  ne  saurait  justifier 

une  infraction  quelconque  à  la  loi  contre  la  simonie. 

L'ad  secundum  répond  par  la  distinction  du  corps  de  l'article. 
Au  sujet  de  la  célébration  ou  du  cbant  de  la  messe  dont  par- 

lait l'objection,  «  le  prêtre  ne  reçoit  pas  de  l'aigenl  comme  prix 
de  la  consécration  de  rEucbaiislie  ou  de  la  messe  chantée  ; 

car  ce  serait  là  chose  simoniaque;  mais  comme  frais  »,  nous 
disons  très  heureusement,  comme  honoraire,  «  en  vue  de  son 

entretien,  ainsi  (ju'il  a  été  marqué  »  (au  corps  de  l'article). 

Vad  lerliiim  déclare  que  «  l'argent  n'est  point  exigé,  de  celui 

qui  est  absous,  comme  prix  de  l'absolution  ;  ce  serait  là,  en 
ellct,  chose  simoniaque;  mais  comme  peine  de  la  faute  précé- 

dente, pour  laquelle  il  avait  été  excommunié  ». 

L'ad  quarlam  rappelle  u  que  comme  il  a  été  dit  (au  corps  de 

l'article),  hi  coutume  ne  préjudic'ie  jamais  au  droit  naturel  ou 
divin,  par  lequel  la  simonie  est  interdite.  II  suit  de  là  que  si  on 

exige  en  vertu  d'une  certaine  coutume  quoi  que  ce  soit  comme 

prix  de  la  chose  spirituelle,  avec  l'intention  de  la  vendre  ou  de 

l'acheter,  c'est  manifestement  la  simonie  ;  surtout  si  on  exige 
cela  contre  le  gré  du  sujet.  Mais  si  on  reçoit  (quelque  chose 

comme  gages  déterminés  par  une  coutume  approuvée,  ce  n'est 

point  de  la  simonie;  pourvu  toutefois  qu'on  écarte  l'intention 

d'acheter  ou  de  vendre,  et  que  l'intention  se  réfère  à  la  seule 

observance  de  la  coutume;  surtout  quand  le  sujet  s'acquitte 
volontairement.  Et  cependant  »,  ajoute  saint  Thomas,  «  en 

toutes  ces  choses,  il  faut  éviter  avec  le  plus  grand  soin  tout  ce  qui 

a  l'apparence  de  la  simonie  et  de  la  cupidité  ;  selon  cette  parole  de 

l'Apôtre,  dans  la  première  épître  aux  Thessaloniciens,  chapitre 
dernier  (v.  22)  :  Abstenez-vous  de  toute  apparence  mauvaise  ». 

—  On  voit,  par  cette  réponse,  l'importance  que  joue,  en  tout 

ce  qui  regarde  la  simonie,  l'intention  du  sujet  :  c'est  qu'en  eflet 

tout  dépend  ici  de  ce  sur  quoi  porte  l'intention  :  stipendiuni 

necessitalis  ou  pretium  mercedis  :  l'un  est  parfaitement  licite; 

l'autre  est  un  crime  que  rien  ne  saurait  excuser. 
Vad  quintum  formule  une  distinction  qui  doit  être  soigneu- 

sement notée.  «  Avant  que  soit  acquis  à  quelqu'un  le  droit  à 

l'épiscopat  ou  à  une  dignité  ou  prébende  quelconque  par  voie 
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d'élection  ou  de  provision  ou  de  collation,  ce  serait  chose 

simoniaque  d'écarter  les  obstacles  à  prix  d'argent;  car  ce  serait 

là  s'ouvrir  par  l'argent  la  voie  à  l'obtention  dune  chose  spiri- 

rituelle.  Mais  quand  le  droit  est  déjà  acquis  à  quelqu'un,  il  est 

permis  d'écarter  à  prix  d'argent  les  empêchements  injustes  »  : 
dans  ce  cas,  en  effet,  on  se  contente  de  défendre  un  bien  ou  des 

avantages  auxquels  on  a  droit. 

Vad  sextam  signale  une  réponse  à  la  sixième  objection  qu'il 

est  besoin  d'expliquer.  «  D'aucuns  disent  que  pour  le  mariage, 

il  est  permis  de  donner  de  l'argent,  parce  que  la  grâce  n'y  est 
point  conférée  (Innoc.  IV,  in  cap.  Cam  in  Ecoles.,  de  Simonia; 

Ostiens.,  ibid.).  —  Mais,  déclare  saint  Thomas,  ceci  n'est  pas 
vrai  de  tout  point;  comme  il  sera  dit  dans  la  Troisième  Partie 

de  cet  ouvrage.  Et  voilà  pourquoi  il  faut  s'exprimer  autrement 

et  dire  que  le  mariage  n'est  pas  seulement  un  sacrement  de 

l'Église,  mais  qu'il  est  encore  un  devoir  de  nature.  11  suit  de  là 

que  donner  de  l'argent  pour  le  mariage  en  tant  qu'il  est  un 

devoir  de  nature  est  chose  permise;  mais  non  en  tant  qu'il  est 

sacrement  de  l'Église.  Aussi  bien,  selon  le  droit  (cap.  Ciini  in 
Ecclesiœ,  de  Sinwnia),  il  est  défendu  de  rien  exiger  pour  la 

bénédiction  nuptiale  ». 

L'administration  des  sacrements,  comme  telle  et  en  tant  que 
ministère  sacré,  doit  se  faire  toujours  en  dehors  de  toute  ques- 

tion d'argent.  Mais  ceux  qui  administrent  les  sacrements  peu- 
vent recevoir  pour  subvenir  aux  besoins  de  leur  vie  les  choses 

qui  leur  sont  nécessaires  :  soit  que  l'Eglise  ou  la  coutume 
aient  fixé  ce  qui  doit  leur  être  donné  par  les  fidèles;  soit  que 

ceux-ci  spontanément  et  par  mode  de  reconnaissance  offrent 

les  dons  que  la  générosité  ou  la  piété  leur  inspire.  —  Nous 
avons  parlé  des  sacrements,  en  ce  qui  est  de  leurs  rapports  avec 

les  questions  d'argent.  Que  penser  maintenant  des  actes  spiri- 

tuels? Saint  Thomas  va  nous  répondre  à  l'article  qui  suit. 
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Article  III. 

S'il  est  permis  de  donner  et  de  recevoir  de  l'argent 
pour  les  actes  spirituels  ? 

Celte  expression  à' actes  spirituels  nous  apparaîtra  mieux, 

avec  le  sens  qu'elle  implique,  quand  nous  aurons  lu  le  texte 

même  de  l'article,  y  compris  les  objections.  Elles  sont  au  nom- 

bre de  quatre,  et  veulent  prouver  qu'  «  il  est  permis  de  donner 

et  d'accepter  de  l'argent  pour  les  actes  spirituels  ».  —  La  pre- 

mière dit  que  «  l'usage  de  la  prophétie  est  un  acte  spirituel. 

Or,  autrefois  on  donnait  quelque  chose  pour  l'usage  de  la  pro- 
phétie, comme  on  peut  le  voir  au  livre  I  des  Rois,  ch.  ix 

(v.  -,  8),  et  au  livre  III  des  Rois,  ch.  xiv  (v.  3).  Donc  il  semble 

qu'il  est  permis  de  donner  et  d'accepter  de  l'argent  pour  les 
actes  spirituels  ».  —  La  seconde  objection  fait  observer  que 

«  la  prière,  la  prédication,  la  louange  divine  sont  au  plus  haut 

point  des  actes  spirituels.  Or,  pour  obtenir  les  suffrages  de 

leurs  prières,  on  donne  de  l'argent  aux  saints  personnages; 
selon  celte  parole  marquée  en  saint  Luc,  ch.  xvi  (v.  9)  :  Faites- 

vous  des  amis  avec  l'argent  de  l'iniquité.  De  même,  aux  prédica- 
teurs qui  sèment  les  choses  spirituelles  sont  dues  les  choses 

temporelles,  au  témoignage  de  l'Apôtre  dans  sa  première  épitre 
aux  Corinthiens,  ch.  ix  (v.  11).  Enfin,  à  ceux  qui  célèbrent  les 

divines  louanges  dans  l'office  ecclésiastique,  et  à  ceux  qui  font 
des  processions,  certaines  choses  sont  données;  et,  parfois,  à 

cela  se  trouvent  assignés  certains  revenus  annuels.  Donc  il  est 

permis  de  recevoir  ([uclque  chose  pour  les  actes  spirituels  ».  — 

La  troisième  objection  déclare  que  «  la  science  n'est  pas  moins 

spirituelle  que  la  puissance.  Or,  })our  l'usage  de  la  science,  il 

est  permis  d'accepter  de  l'argent  :  c'est  ainsi  qu'il  est  permis  à 

l'avocat  de  vendre  son  juste  patronage;  et  au  médecin,  son  con- 

seil de  santé;  et  au  maître,  l'oflice  d'enseigner.  Donc,  pour  la 

même  raison,  il  semble  qu'il  est  permis  au  prélat  de  recevoir 

quelque  chose  pour  l'usage  de  sa  puissance  spirituelle  ;   par 
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exemple,  pour  la  correction,  ou  la  dispense,  ou  toute  autre 

chose  de  ce  genre  ».  —  La  quatrième  objection  signale  que 

«  la  religion  est  létat  de  la  perfection  spirituelle.  Or,  dans  cer- 
tains monastères,  on  exige  quelque  chose  des  sujets  qui  y  sont 

reçus.  Donc  il  est  permis  d'exiger  quelque  chose  pour  ce  qui 
est  spirituel  ». 

L'argument  sed  contra  apporte  un  texte  du  droit,  où  «  il  est 
dit,  I,  q.  I  (can.  Quidqaid  invisib.)  :  Tout  ce  qui  est  livré  par  la 

consolation  de  la  grâce  invisible  ne  doit  Jamais  en  aucune  manière 

être  vendu  pour  des  profds  ou  toutes  autres  récompenses.  Or, 

toutes  ces  choses  spirituelles  sont  livrées  par  la  grâce  invisible. 

Donc  il  n'est  point  permis  de  les  vendre  pour  des  profits  ou 
toutes  autres  récompenses  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  explique  que  u  comme 

les  sacrements  sont  dits  spirituels  parce  qu'ils  confèrent  la 
grâce  spirituelle,  de  même  aussi  certaines  autres  choses  sont 

dites  spirituelles  parce  qu'elles  procèdent  de  la  grâce  spirituelle 

et  qu'elles  y  disposent  :  lesquelles  cependant  sont  données  par 
le  ministère  des  hommes;  et  ces  hommes  doivent  être  pourvus 

quant  à  leur  entretien  par  le  peuple  à  qui  ils  administrent  les 

choses  spirituelles  ;  selon  cette  parole  de  la  première  Epitre  aux 

Corinthiens,  ch.  ix  (v.  7)  :  Qui  est-ce  qui  jamais  a  combattu  à  ses 

frais  ?  Qui  est-ce  qui  paît  un  troupeau  et  ne  se  nourrit  pas  du  lait 
de  ce  troupeau?  Il  suit  de  là  que  vendre  ce  qui  est  spirituel,  en 

ces  sortes  d'actes,  ou  l'acheter,  est  chose  simoniaque  ;  mais 
recevoir  ou  donner  quelque  chose  pour  le  soutien  de  ceux  qui 

administrent  les  choses  spirituelles,  conformément  à  l'ordina- 

tion de  l'Église  et  à  la  coutume  approuvée  est  chose  permise  : 

en  telle  sorte  cependant  que  soit  excluse  l'intention  d'achat  et 

de  vente;  et  qu'on  n'exige  rien  de  ceux  qui  ne  voudraient  pas 
donner,  par  la  soustraction  ou  le  retrait  des  choses  spirituelles 

qui  doivent  être  livrées  :  car  il  y  aurait  là  une  apparence  de 

vente.  Toutefois,  après  que  les  choses  spirituelles  ont  été  préa- 

lablement livrées,  il  est  permis  d'exiger  les  offrandes  réglées  et 
accoutumées,  et  toutes  autres  rétributions,  de  la  part  de  ceux 

qui  ne  voudraient  pas  et  qui  peuvent  les  acquitter,  en  ayant 

recours  à  l'autorité  supérieure  »,   comme  nous  lavions  déjà 
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noté  plus  haut  à  propos  de  la  dîme  ou  de  toutes  autres  offrandes 

pouvant  être  exigées  |)oar  l'entretien  des  ministres  du  culle. 
On  aura  remarqué,  dans  Je  présent  article,  la  même  distinction 

essentielle  déjà  donnée  au  sujet  de  l'article  précédent. 
Vad  priinuni  répond  que  «  comme  le  dit  saint  Jérôme,  sur 

Michée  (cli.  ni,  v.  9  et  suiv.),  certains  dons  étaient  offerts  spon- 
tanément aux  bons  prophètes,  pour  leur  soutien,  mais  non 

comme  pour  acheter  l'usage  de  la  prophétie  :  toutefois,  les 
faux  prophètes  faisaient  tourner  cet  usage  à  gain  et  à  profit  », 

ce  qui  ajoutait  encore  au  crime  de  leur  usurpation  sacrilège. 

X^id  secundum  dit  que  «  ceux  qui  donnent  des  aumônes  aux 

pauvres  pour  obtenir  d'eux  les  suffrages  de  leurs  prières,  ne 

les  donnent  pas  à  ce  titre,  comme  s'ils  entendaient  acheter  les 

prières;  mais  par  leur  bienfaisance  gratuite  à  l'égard  des  pau- 

vres, ils  provoquent  leurs  âmes  à  ce  qu'ils  prient  pour  eux 
gratuitement  et  par  charité.  —  De  même,  à  ceux  qui  prêchent 

sont  dues  les  choses  temporelles,  pour  le  soutien  des  prédica- 
teurs, non  pour  acheter  la  parole  de  la  prédication.  Aussi  bien, 

sur  ces  mots  de  la  première  Épîlre  à  Timolhée,  ch.  v  (v.  17)  : 

Les  prêtres  qui  commandent  bien,  etc.,  la  Glose  dit  :  .1  ta  néces- 

sité il  appartient  de  recevoir  de  quoi  vivre  :  à  la  charité,  de  don- 

ner. Toutefois,  l'Évangile  n'est  pas  chose  vénale,  en  telle  sorte 

qu'on  prêche  pour  ces  choses  que  l'on  reçoit.  Car  ceux  qui  le  ven- 
draient cdnsi,  vendrcdent  une  grande  chose  pour  un  vil  prix.  — 

Pareillement  encore,  certaines  choses  temiDorelles  sont  données 

à  ceux  qui  louent  Dieu,  dans  la  célébration  de  l'office  ecclé- 
siastique, soit  pour  les  vivants,  soit  pour  les  morts,  non 

comme  prix,  mais  comme  frais  d'entretien.  Et  c'est  au  même 
titre  que  sont  reçues  certaines  aumônes  pour  les  processions  à 

faire  en  certaines  cérémonies  mortuaires  ».  —  Saint  Thomas 

ajoute  à  ce  sujet  une  réflexion  qu'il  faut  soigneusement  remar- 
quer et  retenir.  Il  dit  que  «  si  ces  choses-là  se  faisaient  en  rai- 

son d'un  pacte  conclu,  ou  aussi  avec  l'intention  de  vente  et 

d'achat,  ce  serait  simoniaque.  Et,  par  suite,  serait  illicite  l'or- 

dination par  laquelle  on  statuerait,  dans  une  église,  qu'il  ne 
se  ferait  pas  de  procession,  dans  une  cérémonie  mortuaire  à 

moins  qu'on  ne  paye  une  certaine  somme  d'argent  :  parce  que 
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l'on  se  fermerait  la  voie,  par  un  tel  statut,  d'accorder  gratuite- 

ment à  certains  cet  office  de  piété.  L'ordination  serait  plutôt 

licite,  si  l'on  statuait  qu'à  lous  ceux  qui  donnernnf  une  aumône 
déterminée,  cet  honneur  sera  rendu;  parce  que  de  la  sorte  on 

ne  se  fermerait  pas  la  voie  de  le  rendre  à  d'autres.  En  outre, 

le  premier  mode  d'ordination  a  la  couleur  d'une  exaction  ;  tan- 

dis que  la  seconde  a  l'aspect  d'une  reconnaissance  gratuite  ».  — 
On  voit,  par  cet  exemple,  quelle  délicatesse  il  faut  apporter  en 

toutes  ces  choses  qui  ont  trait  aux  rapports  du  spirituel  et  du 

temporel  parmi  les  hommes. 

Vad  terlium  fait  observer  que  »  celui  à  qui  est  confiée  la 

puissance  spirituelle,  est  obligé,  en  vertu  de  son  office,  à  user 

de  la  puissance  à  lui  commise  pour  la  dispensation  des  choses 

spirituelles;  et,  de  plus,  il  a,  pour  son  entrelien,  des  subsides 

déterminés  qui  se  tirent  des  revenus  ecclésiastiques.  Si  donc  il 

recevait  quelque  chose  pour  l'usage  de  la  puissance  spirituelle, 

il  ne  passerait  point  pour  louer  son  travail,  qu'il  est  tenu  d'ac- 

complir comme  une  chose  due  en  vertu  de  l'office  accepté, 

mais  il  passerait  pour  vendre  l'usage  même  de  la  grâce  spiri- 

tuelle. Et,  à  cause  de  cela,  il  n'est  point  permis  d'accepter 
quelque  chose  pour  quelque  dispense  que  ce  soit;  ni,  non  plus, 

pour  le  fait  de  commettre  leur  office  à  quelqu'un  qui  les  rem- 
place ;  ni  pour  le  fait  de  corriger  ceux  qui  leur  sont  soumis, 

ou  de  suspendre  leur  correction.  Il  leur  est  permis  cependant 

de  recevoir  des  approvisionnements  quand  ils  visitent  ceux 

qui  leur  sont  soumis,  non  comme  prix  de  la  correction  »  ou 
du  fruit  de  la  visite,  «  mais  comme  frais  devant  être  couverts  ». 

Il  va  sans  dire  que  ces  règles  ne  s'appliquent  qu'aux  pays  et 

aux  temps  oii  l'Église  a  son  droit  public  reconnu  et  garanti 

par  la  société  ;  car,  s'il  s'agissait  de  conditions  anormales  telles 

qu'on  les  trouve  dans  les  pays  de  missions  ou  encore  durant 
les  temps  de  persécution  et  quand  sévit  la  spoliation  révo- 

lutionnaire, les  prélats  n'ayant  plus  de  revenus  fixes  ou  de 
traitement  régulier  peuvent  accepter  des  fidèles  ce  qui  doit  en 
tenir  lieu. 

Après  avoir  répondu  au  sujet  de  l'exercice  du  pouvoir  ecclé- 

siastique dont  parlait  l'objection,   saint  Thomas  répond  à  ce 
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que  la  même  objection  disait  uu  sujet  de  la  science.  «  Celui 

qui  a  la  science,  dit  le  saint  Docleui-,  na  point  pris  pour  cela 

la  chaige  qui  l'oblige  de  communiquer  aux  autres  celle  science. 
El  voilà  pourquoi  il  peut  licitement  accepter  le  prix  de  son 

enseignement  ou  de  son  conseil,  non  comme  vendant  la  vérité 

ou  la  science,  mais  comme  louant  son  travail  ».  Cf.  ce  que 

nous  avions  déjà  dit,  plus  haut,  au  sujet  de  l'avocat  louant  ou 
faisant  payer  son  patronage,  q.  71,  art.  '4,  ad  2""".  —  «  Toute- 

fois, ajoute  saint  Thomas,  si  l'homme  qui  a  la  science  était 

tenu  d'office  à  enseigner,  il  passerait  pour  vendre  la  vérité  elle- 

même  »,  en  acceptant  de  l'aigenl;  «  et  voilà  pourquoi  il  péche- 
rait gravement.  Tels  sont  ceux  qui  sont  institués  dans  certaines 

églises  pour  enseigner  les  clercs  de  l'église  et  les  autres  qui 

sont  pauvres;  et  qui  reçoivent  pour  cela  de  l'église  un  bénéfice  : 
ceux-là  ne  peuvent  point  recevoir  quelque  chose  de  ceux  qui 

viennent  à  eux,  ni  pour  le  fait  d'enseigner,  ni  pour  le  fait  de 
célébrer  certaines  solennités  ou  de  les  omettre.  » 

Vad  quantum  déclare  que  ((  pour  l'entrée  dans  un  monastère, 

il  n'est  point  permis  d'exiger  ou  de  recevoir  quelque  chose 
comme  prix.  Toutefois,  il  est  permis,  si  le  monastère  est  pau- 

vre, et  qu'il  ne  sufQse  point  à  nourrir  un  tel  nombre  de  per- 

sonnes, en  accordant  gratuitement  l'entrée  du  monastère,  de 

recevoir  quelque  chose  pour  l'entretien  de  la  personne  à  rece- 

voir, si  les  ressources  du  monastère  n'y  suffisent  point.  — 
Pareillement  encore,  il  est  permis  de  recevoir  plus  facilement 

dans  le  monastère  celui  qui  montre  de  la  dévotion  pour  ce 

monastère  en  lui  faisant  de  larges  aumônes;  comme  aussi, 

inversement,  il  est  permis  de  provoquer  quelqu'un  à  la  dévo- 
tion envers  le  monastère,  par  certains  bienfaits  temporels,  afin 

qu'il  soit  incliné  par  là  à  y  entrer,  bien  qu'il  ne  soit  point  per- 
mis de  donner  ou  de  recevoir  quelque  chose  par  contrat  pour 

l'entrée  dans  un  monastère,  ainsi  qu'il  est  marqué,  I,  q.  11, 
cap.  Quani  pio  ».  —  Ce  dernier  mot  de  saint  Thomas,  comme 

toute  la  réponse  que  nous  venons  de  lire,  nous  montre  avec 

quel  soin  les  supérieurs  ou  les  supérieures  des  communautés 

religieuses  doivent  veiller  à  ne  pas  se  laisser  surprendre  par 

certains  restes  de  préoccupations  trop  intéressées  qui  sont  tou- 
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jours  si  naturelles  aux  admiuislraleurs  des  choses  temporelles 

et  qui  pourraient  si  facilement  les  faire  tomber  dans  le  crime 

de  simonie.  Il  est  bon  de  remarquer  toutefois,  comme  le  note 

ici  Cajétan,  que  s'il  est  interdit,  par  le  droit  canon,  de  rien 

accepter  ou  de  rien  donner  par  mode  de  contrat  pour  l'entrée 

dans  un  monastère,  cela  doit  s'entendre  du  cas  d'un  monastère 

pouvant  suffire  à  l'entretien  des  sujets  qui  se  présentent.  Mais 

s'il  s'agissait  de  monastères  pauvres  dont  tout  l'avoir  est  consti- 

tué par  ce  qu'apportent  les  sujets  qui  se  présentent,  dans  ce 
cas,  il  serait  permis  de  statuer  une  certaine  somme  qui  serait 

requise  pour  qu'on  pût  y  être  admis.  Cependant,  même  alors, 

l'esprit  de  gratuité,  si  l'on  peut  dire  ainsi,  doit  demeurer  tou- 
jours ;  et  plutôt  que  de  chercher  à  thésauriser  par  cette  voie, 

l'on  doit,  au  contraire,  se  montrer  de  la  plus  grande  facilité  à 

recevoir  même  les  sujets  qui  n'ont  rien,  quand,  de  par  ailleurs, 

on  le  peut,  sans  grever  le  monastère,  et  qu'ils  offrent  des 

garanties  spéciales  pour  l'avancement  dans  la  perfection. 

Pour  la  grâce  spirituelle  que  confèrent  les  sacrements,  pour 

les  actes  spirituels  qui  procèdent  de  cette  grâce  ou  qui  par  leur 

nature  y  disposent  et  y  ordonnent,  il  est  absolument  interdit 

de  rien  donner  ou  recevoir  qui  ressemblerait,  même  du  plus 

loin,  à  une  sorte  de  marché.  Rien  de  tout  cela  ne  peut  être  objet 

d'achat  ou  de  vente.  —  Mais  peut-on  en  dire  autant  de  ce  qui 

serait  annexé  aux  choses  spirituelles  ?  C'est  ce  qu'il  nous  faut 

maintenant  considérer;  et  tel  est  l'objet  de  l'article  qui  suit. 

Article  IY. 

S'il  est  permis  de  recevoir  de  l'argent  pour  ce  qui  est  annexé 
aux  choses  spirituelles  ? 

Trois  objections  veulent  prouver  qu'  «  il  est  permis  de  rece- 

voir de  l'argent  pour  ce  qui  est  annexé  aux  choses  spirituelles  ». 
—  La  première  fait  observer  que  «  toutes  les  choses  tempo- 

relles semblent  être  annexées  aux  choses  spirituelles  ;  car  les 

XII.  —  La  Religion.  29 
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choses  temporelles  doivcnl  èlre  cherchées  en  vue  des  choses 

spiriluelles.  Si  donc  il  nesl  point  permis  de  \en(h"c  ce  qni  est 
annexé  aux  choses  spirituelles,  on  ne  pourra  rien  \endre  de 

temporel;  ce  qui  est  niunifeslement  faux  ».  —  La  seconde 
ohjection  dit  que  «  rien  ne  semhlf  plus  annexé  aux  choses 

spirituelles  que  les  vases  sacrés.  Ur.  il  e>l  peiiui>  de  les  vendre 

pour  le  rachat  des  captifs,  comme  le  dit  saint  Amhroise  (des 

Dei'oirs,  liv.  II,  ch.  wvui).  Donc  il  est  permis  de  vendre  ce 

qui  est  annexé  aux  choses  spirituelles  >>.  —  Lu  troisième  ohjec- 
tion explique  que  «  semhlenl  annexés  aux  choses  spirituelles 

le  droit  de  sépulture,  le  droit  de  patronage,  et  le  droit  d'aînesse 
chez  les  anciens  (car  les  aînés,  a\ant  la  loi,  remplissaient 

l'ofTice  de  prêtre),  et  aussi  le  droit  de  recevoir  la  dîme.  Or, 

Ahraham  acheta  d'Ephrom  une  double  caverne  comme  sépul- 

ture, ainsi  qu'on  le  voit  dans  la  Genèse,  ch.  xxni  (v.  8  et  suiv.). 

De  même,  Jacob  acheta  d'Esaù  le  droit  d'aînesse,  comme  on  le 
voit  dans  la  Genèse,  ch.  xxv  (v.  3i  et  suiv.).  Pareillement,  le 

droit  de  patronage  passe  avec  la  terre  vendue,  et  se  louve  con- 
cédé en  fief.  Quant  aux  dîmes,  elles  sont  concédées  à  certains 

soldats  et  peuvent  être  rachetées.  Il  y  a  encore  que  les  prélats 

retiennent  parfois  pour  eux  durant  un  certain  temps  les  fruits 

des  prébendes  qu'ils  confèrent;  alors  que  cependant  les  pré- 
bendes sont  annexées  aux  choses  spiriluelles.  Donc  il  est  per- 

mis d'acheter  et  de  vendre  les  choses  qui  sont  annexées  aux 
choses  spiriluelles  ». 

L'argument  sed  contra  oppose  que  «  le  pape  Pascal  (II)  dit, 
et  on  le  trouve  I,  q.  m,  cap.  Si  quis  objecerit  :  Quiconque  vend 

une  des  choses  sans  laquelle  on  n'en  a  point  une  autre  n'en  laisse 

aucune  qui  ne  soil  vendue.  Que  personne  donc  n'achète  une  église, 

ou  une  prébende,  ou  quelque  chose  d'église  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  nous  avertit  qu"  «  une 

chose  peut  être  annexée  aux  choses  spiriluelles  d'une  double 
manière.  —  Dabord,  comme  dépendant  des  choses  spiriluelles; 

c'est  ainsi  qu'avoir  des  bénéfices  ecclésiastiques  est  annexé  aux 

choses  spiriluelles,  parce  que  cela  ne  convient  qu'à  celui  qui  a 

un  office  clérical.  D'où  il  suit  que  ces  choses-là  ne  peuvent  en 
aucune  manière  se  trouver  sans  les  choses  spirituelles.  El,  à 
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cause  de  cela,  il  n'est  permis  en  aucune  manière  de  les  ven- 
dre; car,  en  les  vendant,  les  choses  spirituelles  sont  censées 

comprises  aussi  dans  la  vente.  —  Mais  daulres  choses  sont 

annexées  au.v  choses  spirituelles,  en  tant  qu'elles  leur  sont 
ordonnées  :  tel  le  droit  de  patronage,  qui  est  ordonné  à  i)ré- 

senter  les  clercs  aux  bénéfices  ecclésiastiques;  tels  encore  les 

vases  sacrés,  qui  sont  ordonnés  à  Tusage  des  sacrements.  11 

sensuit  que  ces  choses-là  ne  présu|)posent  point  les  choses 

spirituelles,  mais  les  précèdent  plutôt  dans  l'ordre  du  temps. 
A  cause  de  cela,  on  peut  les  vendre  dune  certaine  manière, 

mais  non  pas  en  tant  qu'elles  sont  annexées  aux  choses  spiri- 
tuelles ».  —  Les  réponses  aux  objections  vont  nous  expliquer 

plus  pleinement  le  sens  de  cette  fin  du  corps  de  l'article. 
Vad  priinum  nous  dit  déjà  que  «  toutes  les  choses  tempo- 

relles sont  liées  ou  annexées  aux  choses  spirituelles  comme  à 

leur  fin.  Et  voilà  pourquoi  les  choses  temporelles  elles-mêmes 

peuvent  être  vendues  ;  mais  l'ordre  qu'elles  ont  aux  choses 
spirituelles  ne  doit  point  tomber  sous  la  vente  ». 

Vad  secunduni  déclare  que  «  même  les  vases  sacrés  sont 

annexés  aux  choses  spirituelles  comme  à  leur  fin.  Et  voilà 

pourquoi  leur  consécration  ne  peut  pas  être  vendue  »  ;  en  telle 

sorte  que  si  on  les  faisait  payer  plus  cher  parce  que  consacrés, 

ce  serait  de  la  simonie.  «  Mais  pour  une  nécessité  de  l'église  ou 
des  pauvres,  leur  matière  peut  être  vendue  :  à  la  condition 

toutefois  qu'on  fera  d'abord  une  prière  et  qu'on  les  brisera; 

parce  que  lorsqu'ils  sont  brisés,  ils  ne  sont  plus  considérés 
comme  vase  sacrés,  mais  seulement  comme  un  simple -métal  : 
si  bien  que  si  de  la  même  matière  on  refait  de  semblables 

vases  sacrés,  ils  ont  besoin  d'être  consacrés  de  nouveau  ». 

Vad  terlium  répond  que  «  la  double  caverne  qu'Abraham 

acheta  pour  la  sépulture  n'est  point  marquée  comme  une  terre 

consacrée  à  cet  effet.  Il  était  donc  permis  à  Abraham  de  l'ache- 

ter pour  la  faire  servir  de  sépulture,  afin  d'établir  là  son  tom- 
beau ;  comme,  du  reste,  même  maintenant,  il  serait  permis 

d'acheter  un  champ  pour  y  établir  un  cimetière  ou  une  église. 
Toutefois  parce  que.  même  chez  les  païens,  les  lieux  destinés 

à  la  sépulture  étaient  tenus  pour  religieux,  si  Ephron  entendit 
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recevoir  un  prix  pour  le  droit  de  sépulture,  il  pécha  en  le  ven- 

dant ;  bien  qu'Abraliani  ne  péchât  pas  en  l'achetant,  parce 

qu'il  n'entendait  acheter  qu'une  terre  ordinaire.  Du  reste, 
même  maintenant,  il  est  permis  de  vendre  la  terre  où  fut 

autrefois  une  église,  ou  de  l'acheter,  en  cas  de  nécessité; 
comme  il  a  été  dit  pour  la  matièie  des  vases  sacrés.  —  On 

pourrait  dire  aussi  qu'Abraham  fui  excusé  de  péché,  parce 

qu'il  racheta  en  cela  ce  qui  ne  convenait  pas  pour  lui.  Bien 

qu'en  elTet  Ephron  lui  offrît  la  sépulture  gratuitement,  cepen- 

dant .\braham  estima  qu'il  ne  pouvait  pas  l'accepter  ainsi  sans 

l'offenser.  —  Pour  ce  qui  est  du  droit  d'aînesse,  il  était  dû  à 

Jacob  en  vertu  de  l'élection  divine;  selon  cette  parole  de  Mala- 
chie,  ch.  i  (v.  2,  3)  :  Tai  aimé  Jacob;  fai  eu  en  haine  Esaii.  Il 

sait  de  là  qu'Esaû  pécha  en  vendant  le  droit  d'aînesse;  mais 

Jacob  ne  pécha  point,  parce  qu'il  est  censé  avoir  racheté  une 
injustice  qui  lui  était  faite.  —  Le  droit  de  patronage,  en  soi, 
ne  peut  pas  être  vendu,  ni  être  donné  en  fief;  mais  il  suit  la 

terre  qui  est  vendue  ou  concédée.  —  Le  droit  spirituel  de  rece- 

voir les  dîmes  n'est  pas  concédé  aux  laïques,  mais  seulement 
les  choses  temporelles  qui  sont  données  sous  le  nom  de  dîmes, 

ainsi  qu'il  a  été  dit  plus  haut  (q.  87,  art.  3).  —  Pour  ce  qui 

est  de  la  collation  des  bénéfices,  il  faut  savoir  que  si  l'évêque, 

avant  qu'il  ait  offert  le  bénéfice  à  quelqu'un,  ordonne  pour 
quelque  cause  de  soustraire  quelque  chose  des  fruits  du  béné- 

fice à  conférer  et  de  le  dépenser  en  œuvres  pies,  ce  n'est  pas 

chose  illicite.  Mais  s'il  requiert  de  celui  à  qui  il  offre  le  béné- 

fice que  lui  soient  donnés  quelques  fruits  de  ce  bénéfice,  c'est 

comme  s'il  exigeait  tout  autre  don;  et  il  n'est  pas  exempt  du 
vice  de  simonie  ».  —  Ici  encore,  nous  ferons  remarquer,  à 

l'occasion  de  ces  derniers  mots  de  saint  Thomas,  combien  doi- 

vent être  attentifs  tous  ceux  qui  ont  la  gestion  des  biens  d'église, 
afin  de  ne  pas  se  laisser  surprendre  par  ce  vice  de  la  simonie, 

oij,  s'ils  n'y  prenaient  garde,  il  pourrait  être  si  facile  pour  eux 
de  tomber. 

Après  avoir  examiné,  dans  le  détail,  la  nature  des  choses 

qui  ne  peuvent  être  objet  de  vente  ou  d'achat,  en  ce  qui  touche 
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à  la  simonie,  saint  Thomas  examine  la  nature  des  choses  qu'il 

n'est  point  permis  de  donner  ou  de  recevoir  comme  prix  des 

choses  spirituelles.  C'est  l'objet  de  l'article  qui  suit. 

Article  V. 

S'il  est  permis  de  donner  les  choses  spirituelles 
pour  une  rétribution  en  service  ou  en  paroles? 

Nous  allons  tout  de  suite  saisir  le  vrai  sens  de  ce  titre  en 

lisant  l'article  même  qui  doit  le  discuter  et  y  répondre.  — 

Quatre  objections  veulent  prouver  qu'  «  il  est  permis  de  don- 
ner les  choses  spirituelles  pour  une  rétribution  qui  se  fait  par 

service  ou  par  paroles  ».  —  La  première  cite  «  saint  Gré- 
goire »,  qui  «  dit,  dans  son  Registre  (liv.  III,  ép.  xviii)  :  Ceux 

qui  servent  pour  l'utililé  de  l'église  ont  le  droit  de  jouir  des  rému- 

nérations de  l'église.  Or,  servir  pour  l'utilité  de  l'église  appar- 

tient à  la  rétribution  par  mode  de  service.  Donc  il  semble  qu'il 
est  permis,  quand  on  reçoit  cette  rétribution,  de  donner  en 

retour  les  bénéfices  ecclésiastiques  ».  —  La  seconde  objection 

déclare  que  «  comme  il  semble  qu'il  y  a  une  intention  char- 

nelle, si  quelqu'un  donne  à  un  autre  un  bénéfice  ecclésiastique 

pour  un  service  qu'il  en  a  reçu  ;  de  même  aussi  quand  quel- 

qu'un le  donne  en  raison  de  la  parenté.  Or,  ceci  ne  semble 

pas  être  simoniaque;  parce  que  cela  n'implique  ni  vente  ni 
achat.  Donc  le  reste  ne  l'est  pas  non  plus  ».  —  La  troisième 

objection  dit  que  «  ce  qui  se  fait  à  la  prière  de  quelqu'un 
semble  se  faire  gratuitement;  et,  par  suite,  il  ne  semble  pas 

que  la  simonie  s'y  trouve,  puisqu'elle  consiste  dans  la  vente  et 

l'achat.  Or,  c'est  considéré  comme  un  présent  de  langue,  si 

quelqu'un  confère  un  bénéfice  ecclésiastique  aux  prières  d'un 

autre.  Donc  ce  n'est  point  là  chose  simoniaque  ».  —  La  qua- 
trième objection  fait  remarquer  que  o  les  hypocrites  accom- 

plissent des  œuvres  spirituelles  pour  en  retirer  la  louange 

humaine  ;  ce  qui  semble  se  rapporter  à  la  rétribution  par 

paroles.  Et  cependant  les  hypocrites  ne  sont  pas  appelés  simo- 

niaques.  Donc  la  simonie  n'est  point  contractée  par  la  rétri- 
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billion    OU    le    (Ion    (|iii    \icM\t    de    la    langue    et    consiste    en 

paroles  ». 

l/aip:unn('nl  .srd  ro/ilra  est  un  texte  formel  du  jiapc  «  Ur- 
bain (11)  »,  (lui  ((  dit  (dans  sa  lettre  à  Luc  lus  ;  cf.  Caus.  1, 

(j.  nr,  can.  Salvalor)  :  Quiconque  donne  ou  requiert  les  choses 

ecclésiastiques,  non  en  vue  de  ce  pourquoi  elles  sonl  instituées, 

mais  pour  son  propre  lucre,  par  don  de  parole  ou  de  service  ou 

d'argent,  est  sunoniaque  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  nous  rappelle  que 
«  comme  il  a  été  dit  plus  haut  (art.  2),  sous  le  nom  iVarqent, 

on  comprend  le  prix  de  tout  ce  qui  s'estime  par  l'argent.  Or,  il 

est  manifeste  que  le  service  de  l'homme  est  ordonné  à  quelque 

utilité  qui  est  estimable  à  prix  d'argent;  aussi  bien  est-ce  par 
des  salaires  pécuniaires  que  se  louent  les  serviteurs.  Il  suit  de 

là  que  c'est  la  même  chose  que  quelqu'un  donne  une  chose 
spirituelle  pour  quelque  service  temporel  rendu  ou  à  rendre, 

comme  s'il  la  donnait  pour  l'argent,  versé  ou  promis,  dont  ce 
service  pourrait  être  payé.  Semblablement  aussi,  que  quel- 

qu'un se  rende  aux  prières  d'un  autre  en  vue  d'une  grâce  tem- 

porelle à  obtenir,  c'est  ordonné  à  une  utilité  qui  peut  s'esti- 

mer à  prix  d'argent.  Aussi  bien,  de  même  que  se  contracte  la 

simonie  en  recevant  de  l'argent  ou  toute  autre  chose  extérieure, 
ce  qui  se  rapporte  à  la  rétribution  de  main  à  main,  pareille- 

ment aussi  elle  se  contracte  par  la  rétiibution  de  langue  ou  de 

service  »  (en  latin  :  munus  a  manu,  a  lingua,  al)  ohsequio). 

Uad primum  explique  que  «  si  quelque  clerc  rend  à  quelque 

prélat  un  service  honnête  et  ordonné  aux  choses  spirituelles, 

par  exemple  pour  l'utilité  de  l'église  ou  pour  aider  ses  minis- 
tres, la  dévotion  manifestée  par  ce  service  le  rend  digne  du 

bénéfice  ecclésiastique,  comme  le  ferait  toute  autre  bonne  œu- 

vre. Dès  lors,  il  ne  s'agit  plus  là  du  présent  ou  de  la  rétribu- 

tion d'un  service  »  au  sens  intéressé  et  simoniaque.  «  Et  c'est 

d'un  tel  cas  que  parle  saint  Grégoire.  —  Mais  s'il  s'agit  d'un 
service  malhonnête  ou  ordonné  aux  intérêts  charnels,  comme 

serait  le  service  rendu  au  prélat  pour  l'utilité  de  ses  proches  ou 
de  son  patrimoine,  ou  toute  autre  chose  de  ce  genre,  on  aurait 

la  rétribution  de  service  et  ce  serait  simoniaque  ». 
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L'ad  scciindiim  dit  que  «  si  quelqu'un  confère  quelque  chose 

de  spirituel  à  quelqu'un  gratuitement  pour  une  raison  de 
parenté  ou  tout  autre  motif  charnel,  la  collation  est  illicite  et 

charnelle  mais  non  simoniaque;  car  on  n'y  reçoit  rien,  et, 

par  suite,  il  n'y  a  point  là  de  contrat  de  vente  et  d'achat,  sur 

lequel  se  fonde  la  simonie.  Toutefois,  si  quelqu'un  donne  à  un 
autre  un  bénéfice  ecclésiastique  avec  cette  convention  ou  celte 

intention,  que,  en  raison  de  cela,  il  pourvoiera  aux  parents  de 

celui  qui  confère  le  bénéfice,  c'est  une  simonie  manifeste». 

h'ad  terliiim  répond  que  «  la  rétribution  de  langue  ou  de 

parole  {miiniis  a  lingua)  s'entend  soit  de  la  louange  elle-même 
appartenant  à  la  faveur  humaine,  laquelle  est  appréciable  à 

prix  d'argent  ;  soit  encore  des  prières  qui  font  acquérir  la 
faveur  humaine  ou  qui  empêchent  le  contraire.  Aussi  bien,  si 

quelqu'un  se  propose  surtout  cela,  il  commet  la  simonie.  Or, 
celui-là  semble  surtout  se  le  proposer,  qui  écoute  des  prières 

faites  pour  un  indigne.  Et,  dans  ce  cas,  le  fait  lui-même  est 

simoniaque.  Que  si  les  prières  sont  faites  pour  quelqu'un  qui 

est  digne,  le  fait  lui-même  n'est  pas  simoniaque  ;  car  il  existe 
une  raison  ou  une  cause  légitime  qui  permet  de  conférer 

quelque  chose  de  spirituel  à  celui  pour  qui  les  prières  sont 

faites.  Mais,  même  alors,  la  simonie  peut  être  dans  l'intention, 
si  Ton  prend  garde  à  la  faveur  humaine  et  non  à  la  dignité  de 

la  personne.  Quand  c'est  le  sujet  qui  demande  pour  lui-même, 

s'il  demande  en  vue  d'obtenir  charge  dames,  sa  présomption 

seule  l'en  rend  indigne;  et,  de  ce  fait,  les  prières  sont  pour  un 

indigne.  On  peut  toutefois,  licitement,  si  l'on  est  pauvre, 
demander  pour  soi  un  bénéfice  ecclésiastique  sans  charge 

d'âmes  ».  —  Nous  retrouverons  plus  tard,  quand  nous  traite- 
rons, dans  les  questions  des  divers  états,  de  ce  qui  touche  à 

l'administration  épiscopale,  ce  même  point  de  doctrine,  si 
important,  que  vient  de  toucher  ici  saint  Thomas  ;  savoir  que 

quiconque  aspire  de  lui-même  à  un  office  ayant  charge  d'âmes 

est  d'une  souveraine  présomption  :  c'est  même  par  là  que  saint 

Thomas  nous  marquera  la  différence  essentielle  qu'il  y  a  entre 

le  désir  de  la  vie  religieuse  où  l'on  n'a  à  s'occuper  que  de  sa  pro- 
pre perfection,  et  le  désir  du  sacerdoce  ordonné  à  la  gestion 
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des  autres  (cf.  q.  i85,  art.  i,  ad  2"'").  Mais,  remarquons  déjà 
ici,  en  passant,  la  règle  que  le  saint  Doctonr  on  a  lircc  au  point 
de  vue  de  la  simonie. 

Vad  quartuin  déclare  que  «  l'hypocrite  ne  donne  point 
(juelque  chose  de  spirituel  pour  la  louange,  mais  seulement  il 

en  fait  parade;  et,  par  cette  simulation,  il  dérobe  la  louange 

humaine  plutôt  (ju'il  ne  l'achète.  Aussi  bien  il  no  semble  pas 
se  rapporter  au  vice  de  la  simonie.  » 

Il  ne  nous  reste  plus  qu'à  examiner  la  peine  du  simoniaque. 

C'est  l'objet  de  larlicle  suivant,  qui  sera  le  dernier  de  la 
question  de  la  simonie  et  de  tout  le  traité  de  la  religion. 

Article  VI. 

Si   c'est   la   peine   qui   convient,    pour   le   simoniaque, 
qu'il  soit  privé  de  ce  qu'il  a  acquis  par  la  simonie? 

Sept  objections  veulent  prouver  que  a  ce  n'est  point  la  peine 

qui  convient,  pour  le  simoniaque,  qu'il  soit  privé  de  ce  qu'il 
a  acquis  par  la  simonie  ».  —  La  première  déclare,  sous  forme 
de  résumé  de  tout  ce  qui  a  été  dit  dans  la  question  actuelle, 

que  «  la  simonie  se  commet  du  fait  qu'on  acquiert  les  choses 

spirituelles  par  l'entremise  de  quelque  don.  Or,  il  est  des  choses 
spirituelles,  qui,  une  fois  acquises,  ne  peuvent  plus  être  per- 

dues :  tels  sont  tous  les  caractères  qui  sont  imprimés  par 

quelque  consécration.  Donc  ce  n'est  pas  la  peine  qui  convient, 

que  quelqu'un  soit  privé  de  ce  qu'il  a  acquis  d'une  façon  simo- 

niaque )).  —  La  seconde  objection  fait  remarquer  qu'  «  il 

arrive  que  celui  qui  a  reçu  l'épiscopat  d'une  façon  simoniaque 

commande  à  quelqu'un  qui  lui  est  soumis  de  recevoir  de  lui 
les  ordres  ;  et  il  semble  que  celui-ci  doive  lui  obéir,  tant  que 

l'Église  le  tolère.  Or,  nul  ne  doit  rece\oir  quelque  chose  de 

celui  qui  n'a  pas  le  pouvoir  de  le  conférer.  Donc  l'évêque  ne 

perd  point  la  puissance  épiscopale,  s'il  l'a  acquise  par  voie  de 
simonie  )>.  —  La  troisième  objection  arguë  de  ce  que  «  nul  ne 

doit  être  puni  pour  ce  qui  n'a  pas  été  fait,  lui  le  sachant  et  le 
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voulant;  attendu  que  la  peine  est  duc  au  péché,  qui  est  chose 

volontaire,  ainsi  qu'on  le  voit  par  ce  qui  a  été  dit  plus  haut 
{l"-2"',  q.  7/4,  art.  i,  2;  q.  87,  art.  7).  Or,  il  arrive  quelque- 

fois que  quelqu'un  obtient,  d'une  façon  simoniaque,  quelque 

chose  de  spirituel  qui  lui  est  procuré  par  d'autres,  lui  ne  le 
sachant  pas  et  ne  le  voulant  pas.  Donc  il  ne  doit  pas  être  puni 

par  la  privation  de  ce  qui  lui  a  été  conféré  ».  —  La  quatrième 
objection  dit  que  «  nul  ne  doit  tirer  avantage  de  son  péché.  Or, 

si  celui  qui  a  obtenu  un  bénéfice  ecclésiastique  par  la  simo- 

nie, restituait  ce  qu'il  a  perçu,  quelquefois  cela  tournerait  au 
profit  de  ceux  qui  participèrent  à  la  simonie  :  tel  le  cas  où  un 

prélat  et  tout  le  collège  ont  consenti  à  la  simonie.  Donc  il  n'y 
a  pas  à  restituer  toujours  ce  qui  a  été  acquis  par  la  simonie  ». 

—  La  cinquième  objection  suppose  le  cas  oii  «  quelqu'un  est 
par  simonie  dans  un  monastère  et  y  fait  profession  solennelle. 

Or,  nul  ne  doit  être  délié  de  l'obligation  du  vœu  en  raison 

d'une  faute  commise.  Donc  celui  qui  a  obtenu  l'état  monacal 
par  simonie  ne  doit  pas  le  perdre  et  en  être  privé  ».  —  La 
sixième  objection  rappelle  un  principe  de  gouvernement 

humain  qui  doit  demeurer  inviolé  ;  et  c'est  que  «  la  peine 

extérieure  n'est  point  infligée  en  ce  monde  pour  le  mouve- 

ment intérieur  du  coeur  dont  il  n'appartient  qu'à  Dieu  de 
juger.  Or,  la  simonie  se  commet  par  la  seule  intention  ou  la 

seule  volonté  ;  aussi  bien  est-ce  par  la  volonté,  qu'on  la  définit, 

selon  qu'il  a  été  dit  plus  haut  (art.  i,  ad  2""').  Donc  ce  n'est 

pas  toujours  qu'un  sujet  doit  être  privé  de  ce  qu'il  a  acquis 
par  simonie  ».  —  Enfin  la  septième  objection  remarque  que 

«  c'est  chose  plus  grande  d'être  promu  à  quelque  chose  de  plus 

grand  que  de  demeurer  en  ce  qu'on  a  reçu.  Or,  parfois,  les 

simoniaques,  en  vertu  d'une  dispense,  sont  promus  à  quelque 
chose  de  plus  grand.  Donc  ils  ne  doivent  pas  toujours  être 

privés  de  ce  qu'ils  ont  reçu  ». 

L'argument  sed  eontra  est  encore  un  texte  du  droit,  oii  «  il 
est  dit,  I,  q.  i,  cap.  Si  qais  episcopus  :  —  Celai  qui  a  été  ordonné, 

qu'il  ne  tire  aucun  profit  de  fordinalion  ou  de  la  promotion  qui  a 

été  faite  par  mode  de  négoce;  mais  qu'il  demeure  étranger  à  la 

dignité  ou  à  la  cure  qu'il  a  acquise  par  l'argent  ». 
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Au  corps  (le  larlicle,  saint  Thomas  formule  d'abord  un  prin- 

cipe de  haute  justice,  qu'il  ̂ a  applicpier  à  la  (juestion  actuelle. 

«  Nul,  dit-il,  ne  peut  licitement  retenir  ce  qu'il  a  acquis  con- 

tre la  volonté  du  maître:  c'est  ainsi,  par  exemple,  que  si  un 
économe  ou  un  intendant  prenait  sur  les  choses  de  son  maî- 

tre pour  donner  à  quehjuun  contre  la  volonté  cl  l'ordre  du 
maître,  celui  qui  aurait  reçu  la  chose  ne  pourrait  pas  licite- 

ment la  retenir.  Or,  poursuit  saint  Thomas,  le  Seigneur,  dont 

les  prélats  des  églises  sont  les  intendants  et  les  ministres,  a 

ordonné  que  les  choses  spirituelles  soient  distribuées  gratuite- 
ment ;  selon  cette  parole  marquée  en  saint  Matthieu,  ch.  x, 

(v.  8)  :  ]ous  avez  reçu  graUdlemenl,  donnez  gratuitement.  Donc 

ceux-là  qui  par  l'entremise  d'un  don  ont  reçu  quelque  chose 
spirituelle  que  ce  soit  ne  peuvent  pas  licitement  retenir  celle 

chose.  —  D'ailleurs,  ajoute  saint  Thomas,  en  plus  de  cela,  les 
simoniaques,  tant  ceux  qui  vendent  que  ceux  qui  achètent  les 

choses  spirituelles,  ou  aussi  ceux  qui  servent  d'intermédiaires, 

sont  punis  d'autres  peines  encore  :  telles  que  l'infamie  et  la 

déposition,  s'ils  sont  clercs;  et  l'excommunication,  s'ils  sont 
laïques,  comme  on  le  trouve  I,  q.  i,  cap.  Si  quis  episcopus  » 

(cf.  ibid.,  q.  ni,  can.  Si  guis  prœhendas). 

Vad  primum  accorde  que  «  celui  qui  reçoit  d'une  façon  simo- 

niaque  un  ordre  sacré,  reçoit  en  effet  le  caractère  de  l'ordre,  en 
raison  de  l'efficacité  du  sacrement;  mais  il  ne  reçoit  point  la 

grâce,  ni  non  [)lus  l'exécution  de  l'ordre  »,  c'est-à-dire  le  droit 

d'user  de  l'ordre  reçu,  «  par  cela  qu'il  a  reçu,  comme  en  le 
dérobant,  le  caractère,  contre  la  \olonlé  du  principal  Seigneur. 

Et  voilà  pourquoi  il  est  suspens  de  droit  :  et  pour  lui-même, 

en  telle  sorte  qu'il  ne  s'immisce  pas  dans  l'exécution  de  son 
ordre;  et  pour  les  autres,  en  telle  sorte  que  nul  ne  commu- 

nique avec  lui  dans  l'exécution  de  cet  ordre;  que  son  péché 

soit  public,  ou  qu'il  soit  occulte.  M.  non  plus,  il  ne  peut 

redemander  l'argent  qu'il  a  honteusement  donné;  bien  que 

l'autre  le  détienne  injustement.  —  Que  s'il  s'agit  d'un  simo- 

niaque  qui  est  tel  paice  qu'il  a  conféré  un  ordre  par  voie  dé" 

simonie,  ou  parce  qu'il  a  donné  ou  reçu  par  voie  de  simonie 

quelque  bénéfice,  ou  parce  qu'il  a  servi  d'intermédiaire  dans 
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l'acte  simoniaque,  clans  le  cas  où  la  chose  est  publique,  il  est 
suspens,  de  droit,  et  pour  soi  et  pour  les  autres;  mais  si  la 

chose  est  occulte,  il  n'est  suspens,  de  droit,  que  pour  lui-même, 
non  pour  les  autres  ». 

Vad  seciindiim  déclare  de  la  façon  la  plus  expresse  que  «  ni 

en  raison  de  son  commandement,  ni  en  raison  de  l'excommu- 

nication il  n'est  permis  de  recevoir  un  ordre  d'un  évèque  qu'on 

sait  avoir  été  promu  d'une  façon  simoniaque.  Et  si  l'on  est 

ordonné,  on  ne  reçoit  pas  le  pouvoir  d'user  de  son  ordre, 

même  si  l'on  ignore  que  l'évêque  est  simoniaque  ;  il  faut,  pour 

cela,  une  dispense.  —  Il  est  vrai  qu'il  en  est  qui  disent  que  si 

l'on  ne  peut  pas  prouver  que  l'évoque  est  simoniaque,  on  doit 
obéir  en  recevant  l'ordre,  mais  non  user  de  cet  ordre  sans  dis- 

pense. —  Toutefois,  répond  saint  Thomas,  ceux  qui  parlent 

ainsi  le  font  sans  raison.  Car  nul  ne  doit  obéir  à  quelqu'un 
pour  communiquer  avec  lui  dans  un  fait  illicite.  Or,  celui  qui 

est  suspens  de  droit  et  pour  lui  et  pour  les  autres,  confère  l'or- 

dre d'une  façon  illicite.  Il  s'ensuit  que  nul  ne  doit  communi- 

quer avec  lui,  en  le  recevant  de  lui,  pour  n'importe  quelle 

cause.  Que  s'il  n'est  pas  constant  pour  lui  que  l'évêque  est  sus- 

pens, il  ne  doit  pas  croire  au  péché  d'un  autre;  et,  de  la  sorte, 

avec  une  bonne  conscience,  il  doit  recevoir  de  lui  l'ordre  qu'il 
lui  impose  ».  [On  remarquera,  en  passant,  cet  exemple  fourni 

ici  par  saint  Thomas,  de  l'homme  qui  se  forme  une  bonne 
conscience  pour  agir  honnêtement  dans  un  cas  douteux  :  il  y  a 

doute,  pour  lui,  cpic  son  évêque  soit  coupable;  et,  par  suite, 

il  semble  qu'il  ne  devrait  pas  communiquer  avec  lui  dans  la 

réception  d'un  ordre;  mais  parce  qu'il  y  a  seulement  doute  au 

sujet  de  cette  culpabilité  et  que  l'on  doit  toujours  présumer 

l'innocence,  quand  il  n'y  a  pas  certitude  de  culpabilité,  à  cause 

de  cela,  le  sujet  n'a  pas  à  tenir  compte  de  ce  doute  :  il  doit 

même  agir  en  sens  contraire  et  obéir  en  recevant  l'ordre  que 

l'évêque  veut  qu'il  rieçoive  ;  cf.  sur  la  question  de  la  conscience 

douteuse  et  formée,  /"-•?'"',  q.  19,  art  6].  —  Saint  Thomas 

ajoute  que  si  l'évêque  est  simoniaque  de  tout  autre  manière 
que  par  une  promotion  faite  avec  simonie,  on  peut  recevoir  de 

lui  les  ordres,  si  la  chose  est  occulte;  car,  dans  ce  cas,  il  n'est V 
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pas  suspens  pour  les  autres,  mais  seuleuienl  pour  lui,  ainsi 

qu'il  a  été  dit  »  {ad  /"'"). 

L'rtrf  lerliam  répond  que  «  le  fait  d'être  privé  de  ce  que  l'on 

a  reçu  n'est  pas  seulement  la  peine  du  péché,  mais  c'est  quel- 

quefois l'eflet  d'une  acquisition  injuste  ;  comme  si  quelqu'un 

achète  une  chose  d'un  autre  qui  ne  pouvait  pas  la  vendre.  — 

Lors  donc  que  quelqu'un  sciemment  et  de  son  propre  mouve- 

ment reçoit  d'une  façon  simoniaque  un  ordre  ou  un  bénéfice 

ecclésiastique,  non  seulement  il  est  privé  de  ce  qu'il  a  reçu,  en 

ce  sens  qu'il  ne  peut  pas  user  de  son  ordre  et  qu'il  doit  rési- 

gner le  bénéfice  avec  les  fruits  qu'il  en  a  perçus;  mais  aussi,  en 

plus,  il  est  puni  :  car  il  est  noté  d'infamie;  et  il  est  tenu  de 
restituer  les  fruits  non  seulement  perçus,  mais  encore  ceux  qui 

auraient  pu  être  perçus  par  un  possesseur  diligent,  ce  qu'il 
faut  entendre  toutefois  des  fruits  qui  demeurent,  déduction 

faite  des  dépenses  en  raison  de  ces  fruits,  à  l'exception  de  ces 

autres  fruits  qui  ont  été  dépensés  pour  l'utilité  de  l'église.  — 

Que  si,  à  l'insu  du  sujet  et  sans  qu'il  l'ait  voulu,  d'autres  ont 

fait  faire  sa  promotion  d'une  manière  simoniaque,  il  manque 
de  l'exécution  ou  du  droit  d'user  de  son  ordre,  et  il  est  tenu  de 

résigner  le  bénéfice  qu'il  a  obtenu,  avec  les  fruits  qui  demeu- 

rent; mais  il  n'est  pas  tenu  de  restituer  les  fruits  consommés, 

parce  qu'il  a  possédé  de  bonne  foi.  Exception  serait  faite  cepen- 

dant, si  c'était  son  ennemi,  qui,  par  fraude,  aurait  donné  de 

l'argent  afin  d'entacher  sa  promotion;  ou  si  lui-même  avait 

expressément  protesté  contre  l'intervention  simoniaque.  Dans 

ces  cas,  en  effet,  il  n'est  pas  tenu  de  renoncer  à  son  bénéfice  ; 

à  moins  que  dans  la  suite  il  n'eût  consenti  au  pacte,  en  payant 
ce  qui  avait  été  promis  ». 

Vad  qiiarUim  enseigne  que  «  l'argent,  ou  la  possession,  ou 
les  fruits  qu'on  a  eus  d'une  façon  simoniaque  doivent  être  res- 

titués à  l'église  au  préjudice  de  laquelle  ils  ont  été  donnés, 

nonobstant  que  le  prélat  ou  quelqu'un  du  collège  de  cette 
église  soit  en  faute;  car  le  péché  de  ceux-là  ne  doit  pas  nuire 
aux  autres  :  avec  ceci  pourtant  que,  dans  la  mesure  oiî  la  chose 

est  possible,  ceux  qui  ont  péché  n'en  retirent  pas  avantage. 
Que  si  le  prélat  et  le  collège  tout  entier  sont  en  faute,  les  biens 
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doivenl  alors,  avec  l'autorité  du  supérieur,  être  distribués  ou 
aux  pauvres  ou  à  quelque  autre  église  ». 

Vad  qainlum  dit,  au  sujet  de  Icntrée  dans  un  monastère, 

que  «  s'il  en  est  qui  soient  entrés  dans  un  monastère  d'une 
façon  simoniaque,  ils  doivent  renoncer.  Et  si,  eux  le  sachant, 

la  simonie  a  été  commise  après  le  Concile  général  (saint  Tho- 

mas fait  ici  allusion  au  lY"  concile  de  Latran  qui  s'était  tenu  en 
i2i5;  cf.  cap.  Quoniam  simoniaca,  de  Simonia),  ils  sont  chassés 

de  leur  monastère,  sans  espoir  d'y  être  rétablis,  et  ils  doivent 
être  placés,  pour  y  faire  une  pénitence  perpétuelle,  sous  une 

règle  plus  sévère,  ou  dans  un  autre  lieu  du  même  Ordre,  s'il 

n'y  a  pas  d'Ordre  plus  sévère.  —  Que  si  la  chose  s'est  faite 

avant  le  Concile,  ils  doivent  être  placés  dans  d'autres  lieux  du 
même  Ordre.  Et  si  même  cela  ne  peut  pas  être  observé,  ils  doi- 

vent, par  mode  de  dispense,  être  reçus  dans  les  mêmes  monas- 

tères, pour  qu'ils  n'aillent  pas  courir  dans  le  monde;  mais  on 

changera  leurs  places  et  on  leur  en  assignera  d'autres,  infé- 

rieures. —  Dans  le  cas  où  ils  auraient  été  reçus  d'une  façon 

simoniaque,  mais  sans  qu'eux-mêmes  en  eussent  connaissance, 

que  la  chose  ait  eu  lieu  avant  le  Concile,  ou  qu'elle  ait  eu  lieu 

après,  ils  peuvent,  une  fois  qu'ils  auront  renoncé,  être  reçus  de 
nouveau,  mais  en  changeant  leur  place,   comme  il  a  été  dit  ». 

h' ad  sextuin  note  que  «  par  rapport  à  Dieu,  la  seule  volonté 
fait  le  simoniaque;  mais,  pour  ce  qui  est  de  la  peine  ecclésias- 

tique extérieure,  ce  simoniaque  n'est  point  puni  comme  tel, 

en  telle  sorte  qu'il  soit  tenu  de  renoncer  :  toutefois,  il  doit  se 
repentir  de  son  intention  mauvaise  ». 

L'rtd  seplimiim  précise  les  conditions  de  la  dispense  au  sujet 

du  simoniaque.  «  Sil  s'agit  d'un  simoniaque  qui  a  reçu  un 
bénéfice  sciemment,  le  Pape  seul  peut  dispenser  à  son  sujet. 

Dans  les  autres  cas,  l'évêque  aussi  peut  dispenser;  en  telle 

sorte  cependant  que  d'abord  renonciation  soit  faite  par  rapport 
à  ce  qui  a  été  acquis  dune  façon  simoniaque.  Et,  alors,  il 

recevra  :  ou  la  petite  dispense,  en  telle  sorte  qu'il  ait  la  com- 

munion laïque  ;  ou  la  grande  dispense,  en  telle  sorte  qu'après 
sa  pénitence,  il  demeure  dans  son  ordre  dans  une  autre  église; 

ou  une  dispense  plus  grande,  en  telle  sorte  qu'il  demeure  dans 
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la  nièinc  é<j^lisc,  mais  en  ((ii('l(|iic  ordre  inférieur;  ou  la  plus 
graiulc  dispense,  en  telle  sorte  (pi  il  diineure  dans  la  même 

église,  avec  l'exécution  ou  l'usage  des  ordres  majeurs,  sans  que 

cependani  il  puisse  être  l'ail  prélat  ». 

Cet  article  dernii-r  cpic  nous  venons  de  lire  nous  a  fourni  un 
beau  modèle  de  discussion  de  cas  i)ratiques,  dans  le  détail  de 

l'application  des  règles  uiorales  ou  canoni(iues.  Et  la  chose  est 

d'autant  plus  à  remarquer,  (jue  saint  Thomas  se  tient  plus 
ordinairement  dans  la  sphère  des  règles  strictement  morales 

considérées  plutôt  en  elles-mêmes  et  non  dans  rap[)lication  au 

détail  des  cas  praticjuesdont  la  variabilité  en  (luelque  sorte  inh- 

iiie  échappe  à  toute  science  proprement  dite.  Si  le  saint  Doc- 

leur  a  fait  une  exception  pour  la  simonie,  c'est  en  raison  de 
la  gravité  de  ce  mal  qui  va  à  la  racine  même  ou  à  la  source  de 

tous  les  biens  si)irituels  dans  l'Eglise  de  Dieu  pour  les  gâter 

ou  les  corrompre.  Aujourd'hui,  en  raison  des  conditions  anor- 

males faites  à  l'Eglise  dans  la  société,  le  vice  de  la  simonie  est 

moins  fréquent  et  moins  à  redouter  qu'aux  temps  où  l'Eglise 
avait  sa  place  prépondérante  au  milieu  des  nations  et  des  peu- 

ples ;  mais  on  se  tromperait  toutefois  si  l'on  pensait  qu'il  ne 

peut  plus  se  produire  :  et  l'on  ne  saurait  trop,  au  contraire,  se 

pénétrer  de  l'esprit  des  enseignements  que  notre  saint  Docteur 
a  exposés  avec  tant  de  soin  et  de  force  dans  cette  dernière  ques- 

tion relative  à  la  simonie. 

Avec  cette  dernière  question,  nous  l'avons  déjà  dit,  se  ter- 
mine le  traité  de  la  religion.  On  se  souvient  que  la  religion 

était  la  première  des  parties  potentielles  de  la  justice  dont 

l'étude  s'oIVrait  à  nous,  après  celle  de  la  justice  proprement 

dite.  Elle  convenait  avec  la  justice  en  ce  qu'elle  portait  sur  des 
actes  ou  des  opérations  ordonnés,  non  à  perfectionner  le  sujet 

en  lui-même,  notamment  quant  à  la  subordination  des  pas- 

sions à  la  raison,  mais  à  s'acquitter  envers  Quelqu'un  d'exté- 

rieur à  l'homme  à  qui  ces  actes  demeurent  dus.  Toutefois, 
elle  se  distinguait  de  la  justice  proprement  dite,  en  ce  que 

celle-ci  peut  s'ac(|uitter  envers  autrui  de  façon  à  maintenir  ou 
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à  rétablir  entre  les  deux  une  égalité  parfaite,  libérant  complè- 

tement l'un  de  toute  dette  envers  l'autre,  tandis  que  la  religion 
solde  une  dette  qui  ne  peut  jamais  être  acciuitlée  pleinement. 

Il  s'agit,  en  effet,  de  la  dette  contractée  par  la  créature  envers 

le  Créateur,  du  fait  même  de  l'acte  créateur  et  de  tout  ce  qui 

s'ensuit  dans  l'ordre  de  la  conservation  et  du  perfectionnement 

de  l'être  ainsi  reçu  de  Dieu.  Or,  il  est  bien  manifeste  que 

jamais  la  créaluro,  quoi  qu'elle  puisse  rendre  à  Dieu  sous  forme 

d'hommage  ou  de  culte  et  de  service,  ne  pourra  rendre  autant 

qu'elle  a  reçu,  en  telle  sorte  qu'elle  puisse  à  un  moment  se 
tenir  pour  quille  et  ne  devoir  plus  rien.  Chaque  nouvel  instant 

qui  marque  la  continuation  de  son  être  et  chaque  nouvel  acte 

qui  la  fait  jouir  de  cet  être  avec  tout  ce  qui  s'y  réfère  et  l'en- 

toure, renouvelle  et  augmente  l'obligation  qui  la  lie  envers 
Dieu  auteur  et  conservateur  de  cet  être  et  de  tout  ce  qui  le 

parfait.  Il  s'ensuit  qu'il  n'est  pas  d'obligation  plus  rigoureuse, 
ni  plus  constante,  ni  plus  universelle,  ni  plus  indestructible 

ou  inaliénable  ou  indissoluble,  que  l'obligation  qui  lie  la  créa- 

ture envers  Dieu  son  Créateur  et  son  Seigneur  et  Maître.  C'est 

d'une  double  manière  que  l'homme  doit  rendre  à  Dieu,  par 
la  vertu  de  religion,  le  culte  que  lui  impose  son  titre  de  créa- 

ture. D'abord,  par  des  actes  intérieurs  où  il  offre  à  Dieu,  le 
sacrifice  de  son  intelligence  et  de  sa  volonté.  Et  comme  la 

volonté  est  le  principe  de  tout  dans  l'ordre  des  actes  propre- 

ment humains,  c'est  par  la  dévotion  de  cette  volonté  que 

l'homme  doit  avant  tout  s'appliquer  à  rendre  à  Dieu  le  culte 

et  l'hommage  ou  le  service  qu'il  lui  doit.  La  dévotion  de  la 
volonté  commandera  ensuite  et  entraînera  tous  les  autres  actes 

qui  peuvent  appartenir  à  l'homme  et  par  lesquels  il  doit  ren- 

dre à  Dieu  son  hommage.  En  premier  lieu,  et  dans  l'ordre 

encore  des  actes  intérieurs,  viendra  l'acte  de  l'intelligence  qui 

portera  ici  le  nom  de  prière,  et  qui  comprendra  tout  l'hom- 

mage de  l'intelligence  prenant  conscience  de  la  dépendance 

où  est  l'homme  à  l'endroit  de  Dieu  et  accusant  cette  dépen- 

dance sous  sa  forme  la  plus  'pressante  qui  est  celle  de  la 
demande,  confessant  ainsi  humblement  que  tout  ce  qui  est 

dans  l'homme  vient  de  Dieu.  Puis,  viendront  les  actes  exté- 
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rieurs,  par  lesquels  l'honirne  fera  concourir  au  service  de  Dieu 

et  à  son  culte  :  d'abord,  son  prcjpre  corps,  dans  lacté  dado- 

ration  ;  ensuite  les  choses  extérieures  :  soit  qu'il  les  immole 

devant  Dieu  et  c'est  le  sacrifice;  soit  (ju'il  les  oUVe  et  les  dévoue 
à  son  service  et  à  son  culte,  ou  encore  aux  besoins  et  aux 

nécessités  de  ses  ministres,  sous  forme  dcjblalions,  de  pré- 
mices, de  dîmes  ou  de  ce  qui  en  tient  lieu.  11  se  pourra  aussi 

(piil  se  contente  de  les  promettre,  mais  sous  une  forme  parti- 
culièrement sainte  et  qui  engage  sa  fidélité  envers  Dieu  :  ce 

sera  le  vœu.  Enfin,  s'il  rend  hommage  à  Dieu  en  recourant  à 

Dieu  Lui-même  et  en  s'appuyant  sur  Lui,  on  aura  :  d'une  part, 

l'usage  des  sacrements  et  de  tout  ce  qui  s'y  rattache  ;  de  l'autre, 
l'évocation  du  saint  Nom  de  Dieu,  sous  forme  de  serment, 

d'adjuration  et  de  louange.  A  tous  ces  actes  de  religion  peuvent 

s'opposer  des  vices  contraires,  qui  revêtent  une  double  forme 
générale.  Les  uns  pèclient  par  excès;  et  les  autres,  par  défaut. 

Les  premiers,  ou  bien  rendent  à  Dieu  un  culte  indiscret  qu'il 

répudie;  ou  bien  rendent  à  d'autres  qu'au  seul  vrai  Dieu  le 

culte  qui  n'appartient  qu'à  Lui.  On  a  dans  ce  dernier  cas,  l'ido- 
lâtrie, la  divination,  les  vaines  observances.  Toute  cette  pre- 
mière catégorie  de  vices  est  comprise  sous  le  nom  général  de 

superstition.  L'irréligiosité  désigne  l'autre  catégorie.  Elle  com- 
prend le  mépris  de  Dieu  ou  sa  tentation,  le  parjure,  le  sacrilège 

et  la  simonie. 

((  Après  avoir  étudié  »  la  première  et  la  plus  importante  des 

parties  potentielles  de  la  justice,  qu'est  «  la  vertu  de  religion, 
nous  devons  maintenant  nous  occuper  de  »  la  seconde,  qui  est 

«  la  vertu  de  piété  ».  Saint  Thomas  nous  avertit  que  «  pour 

celle-ci,  nous  connaîtrons  les  vices  qui  lui  sont  opposés  en 

l'étudiant  elle-même  ».  —  L'étude  de  celte  vertu  va  faire  l'objet 
de  la  question  suivante. 



QUESTION  CI 

DE   L\   PIETE 

Cette  question  comprend  quatre  articles  : 

1°  A  qui  la  piété  s'étend. 
2°  Ce  qui  est  rendu  par  la  piété  à  quelques-uns. 
3°  Si  la  piété  est  une  vertu  spéciale  ? 
/i°  Si  en  vue  de  la  religion  l'ofTicc  de  la  piété  doit  être  laissé  ? 

De  ces  quatre  articles,  les  trois  premiers  examinent  la  nature 

de  la  piété;  le  quatrième,  son  obligation.  —  Pour  la  nature  : 

d'abord,  l'objet;  puis,  la  raison  de  vertu  (art.  3).  —  L'objet  est 
étudié  :  quant  aux  personnes;  et  quant  aux  devoirs  (art.  2).  — 

D'abord,  quant  aux  personnes.  C'est  l'objet  de  l'article  premier. 

Article  Premier. 

Si  la  piété  s'étend  à  des  personnes  déterminées  qui  sont 
celles  de  certains  hommes? 

Nous  verrons  tout  à  l'heure  quelles  sont  ces  personnes  ou 
ces  catégories  de  personnes  ;  mais  déjà  les  objections,  notam- 

ment la  troisième,  supposent  qu'il  s'agit  des  parents  et  des 

compatriotes.  —  Et  trois  objections  veulent  prouver  qu'il  n'en 

est  rien  ;  que  «  la  piété  ne  s'étend  pas  à  des  personnes  détermi- 
nées qui  sont  celles  de  certains  hommes  ».  —  La  première  en 

appelle  à  «  saint  Augustin  »,  qui  a  dit,  au  livre  X  de  la  Cité  de 

Dieu  (ch.  i),  que  par  la  piété,  on  a  coutume  d'entendre  propre- 

ment le  culte  de  Dieu  ;  et  les  Grecs  l'appellent  sùasêsta.  Or,  le  culte 
de  Dieu  ne  se  dit  point  par  rapport  à  certains  hommes,  mais 

XII.  —  La  Religion.  3o 
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seulement  par  rapport  à  Dieu.  Donc  la  piété  ne  s'étend  pas 
(lélerminément  aux  personnes  de  certains  hommes  ».  Cette 

objection  première  arguë,  on  le  voit,  de  l'acception  courante 
du  mot  piété  parmi  les  hommes  :  lesquels  entendent  propre- 

ment, par  là,  l'ensemble  des  devoirs  envers  Dieu,  non  envers 

certains  hommes,  quels  qu'ils  puissent  être.  Nous  lirons  avec 
le  plus  vif  intérêt  la  réponse  de  saint  Thomas.  —  La  seconde 
objection  apporte  un  texte  de  «  saint  Grégoire  »,  qui  «  dit,  au 

livre  1  de  ses  Morales  (ch.  xxxn)  :  La  piété  en  son  jour  dresse 

an  festin;  parce  qu'elle  remplit  des  œuvres  de  la  miséricorde  les 
entrailles  du  cœur.  Or,  les  œuvres  de  miséricorde  doivent  être 

exercées  envers  tous  ;  comme  on  le  voit  par  saint  Augustin,  au 

livre  I  de  la  Doctrine  chrétienne  (ch.  xxx).  Donc  la  piété  ne 

s'étend  pas  déterminément  à  certaines  personnes  ».  —  La  troi- 

sième objection  dit  qu'  «  il  est  bien  d'autres  liens  dans  les 
choses  humaines  qui  font  (^ue  les  hommes  communiquent 

entre  eux,  en  plus  de  la  parenté  et  de  la  communauté  de  la 

patrie  ;  comme  on  le  voit  par  Aristote,  au  livre  YIII  de  VÉthique  ̂  
(ch.  IX  et  suiv.  ;  de  S.  Th.,  leç.  9  et  suiv.);  et  sur  chacune  de 

ces  communications  se  fonde  quelque  amitié.  D'autre  part, 

l'amitié  semble  être  la  vertu  de  piété,  comme  le  dit  la  Glose, 
sur  la  deuxième  Épître  «  Timothée,  ch.  m,  à  propos  de  ces 

paroles  :  Ayant  l'apparence  de  la  piété.  Donc  ce  n'est  pas  seule- 
ment à  ceux  qui  sont  du  même  sang  ou  à  ceux  qui  sont  de  la 

même  patrie  que  la  piété  s'étend  ». 

L'argument  sed  contra  oppose  que  «  Cicéron  dit,  dans  sa  Bhé- 
thorique  (liv.  II,  ch.  lui)  :  La  piété  est  ce  par  quoi  on  rend  ses 

devoirs  et  le  culte  qui  leur  est  dû  à  ceux  qui  nous  sont  Joints  par 

le  lien  du  sang  ou  les  rapports  de  patrie  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  nous  explique  que 
«  l'homme  est  constitué  débiteur  envers  les  autres  selon  l'excel- 

lence diverse  qui  est  la  leur  et  selon  les  divers  bienfaits  qu'il 
en  a  reçus.  Or,  à  ce  double  titre.  Dieu  occupe  le  rang  suprême. 

Lui  qui  est  tout  ce  qu'il  y  a  de  plus  excellent  et  qui  est  pour 

nous  le  premier  principe  de  l'être  et  du  gouvernement.  Mais, 
en  second  lieu,  notre  être  et  le  gouvernement  de  notre  vie  ont 

pour  principe  les  parents  et  la  patrie  desquels  et  dans  laquelle 

4 



QUESTION    CI.          DE    LA    PIETE.  ^67 

nous  sommes  nés  et  avons  été  nourris.  Il  suit  de  là,  qu'après 

Dieu,  l'homme  est  le  plus  débiteur  aux  parents  et  à  la  patrie. 

Aussi  bien,  de  même  qu'il  appartient  à  la  religion  de  rendre  à 
Dieu  le  culte  qui  lui  est  dû;  ainsi,  dans  un  second  degré,  il 

appartient  à  la  piété  de  rendre  le  culte  qui  leur  est  dû  aux 

parents  et  à  la  patrie.  Dans  le  culle  des  parents  est  compris  le 

culte  de  tous  ceux  qui  nous  sont  unis  par  le  lien  du  sang;  car 

la  consanguinité  se  dit  précisément  de  ce  que  l'on  est  issu  des 
mêmes  parents;  comme  on  le  voit  par  Aristote  au  livre  VIII  de 

VÉthlque  (cli.  xii,  n.  3,  4;  de  S.  Th.,  leç.  12).  Et  pareillement, 

dans  le  culte  de  la  patrie  on  comprend  le  culte  des  concitoyens 

et  de  tous  les  amis  de  la  patrie.  De  là  vient  que  la  piété  s'étend 
principalement  à  ces  sortes  de  personnes  »  :  on  ne  la  dira  des 

autres  personnes,  que  dans  un  sens  participé  et  par  mode 

d'extension. 

On  aura  remarqué  à  quelles  hauteurs  ou  à  quelles  profon- 
deurs saint  Thomas  a  été  chercher  la  raison  ou  le  fondement 

du  culte  des  parents  et  de  la  patrie;  comme  aussi  le  rapport 

étroit,  indissoluble,  qu'il  établit  entre  ces  deux  objets  d'un 
même  culte  :  la  patrie  et  les  parents.  Nous  sommes  dans  le 

traité  de  la  justice;  lequel  repose  tout  entier  sur  la  raison  de 

dette.  Et  voilà  pourquoi  le  saint  Docteur  en  appelle  tout  de 

suite  à  cette  raison,  examinant  le  degré  de  la  dette  dont  il  peut 

être  question  ici.  D'autre  part,  nous  avons  déjà  vu,  au  sujet  de 

la  religion,  qu'il  était  des  vertus,  qui,  tout  en  se  rattachant  à 

la  justice,  s'en  distinguaient  cependant,  comme  n'ayant  pas  de 

tout  point,  avec  elle,  une  raison  identique.  C'est  qu'en  effet, 
dans  la  justice  proprement  dite,  on  considère  la  raison  de  dette 

stricte  ou  légale;  mais,  en  plus,  la  raison  d'égalité  parfaite 

dans  l'acquittement  de  cette  dette.  Si  donc  il  n'est  pas  possible 

d'acquitter  envers  quelqu'un  la  dette  qui  nous  lie  à  son  en- 

droit, quelle  que  soit  la  rigueur  de  cette  dette,  on  n'aura  pas 
la  raison  de  justice  stricte  ou  proprement  dite,  mais  quelque 

chose  qui  s'en  distingue.  Toutefois,  pour  s'en  distinguer,  ce  ne 
sera  pas  chose  moins  excellente,  même  dans  cet  ordre  de  la 

justice,  où  la  raison  d'excellence,  comme  nous  le  disait  ici 

saint  Thomas,  se  tire  du  rapport  qui  s'établit,  par  elle,  entre 
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divers  sujets.  Or,  précisément,  parmi  les  rapports  qui  peuvent 

s'établir  entre  divers  sujets,  il  y  a  ce  rapport  essentiel  et  fon- 
cier entre  tous,  que  l'un  tient  de  l'autre,  non  telle  ou  telle 

chose  secondaire  et  particulière,  mais,  à  un  certain  titre,  tout 

ce  qu'il  a,  sans  en  excepter  son  être  même.  Le  lien  qui  se 
créera  de  ce  chef  entre  les  deux  sera  évidemment  tout  ce  qu'on 
peut  imaginer  de  plus  profond  et  de  plus  sacré.  Il  est  un  pre- 

mier mode  dont  ce  lien  existe,  ou  un  premier  titre  selon  lequel 

il  est  constitué,  qui  est  absolument  au-dessus  de  tout  et  n'a 

rien  qui  puisse  en  approcher  :  c'est  le  titre  de  l'action  souve- 

raine et  unique  par  laquelle  Dieu  donne  l'être  à  tout  ce  qui 

est,  le  conservant  ensuite  dans  cet  être  et  l'y  amenant  à  sa  per- 

fection. C'est  l'action  créatrice  et  gubernatrice  de  Dieu,  sur 
laquelle  se  fonde  cette  première  partie  de  la  justice  qui  domine 

toutes  les  autres  sans  proportion  aucune  et  qui  crée  l'obliga- 
tion la  plus  sacrée,  la  plus  rigoureuse,  la  plus  inaliénable  qui 

se  puisse  concevoir,  saisissant  tout  être,  quel  qu'il  soit,  et  en 
raison  de  tout  ce  qu'il  est  ou  de  tout  ce  qu'il  a  :  l'obligation 
du  culte  de  latrie,  que  la  vertu  de  religion  a  pour  objet  de 

s'appliquer  à  rendre,  non  de  façon  à  l'acquitter  jamais,  car 
c'est  chose  tout  à  fait  impossible,  mais  de  la  manière  la  moins 

imparfaite  qu'il  se  pourra. 
Au-dessous  de  ce  premier  mode  ou  de  ce  premier  titre  dont 

se  constitue  ou  par  lequel  se  crée  le  lien  foncier  dont  nous 

parlons,  et  qui  fait  qu'un  être  tient  de  quelque  autre  ce  qu'il  a 
et  ce  qu'il  est,  vient  le  mode  ou  le  titre  qui  est  celui  des  parents 

à  l'égard  des  enfants,  et  de  la  patrie  à  l'égard  des  citoyens.  Ici, 
c'est  encore  tout  l'être  et  tout  ce  qui  s'y  rattache  qui  fondera 

le  rapport  de  dette  et  d'obligation  ;  mais  en  sous-œuvre,  si  l'on 

peut  ainsi  s'exprimer,  et  en  dépendance  du  premier  mode  qui 

domine  et  compénètre  tout.  C'est  qu'en  effet  l'action  de  Dieu 
est  toujours  présupposée  à  toute  autre  action,  produisant  en 

premier  et  de  façon  plus  foncière  en  même  temps  que  plus 

absolue  tout  ce  que  l'action  de  la  cause  seconde  produit.  Tou- 
tefois, celte  action  de  la  cause  seconde  a  son  rôle  propre  et  son 

eflet  déterminé.  Ici,  dans  la  question  qui  nous  occupe,  la  cause 

seconde  a  pour  effet  déterminé  et  vraiment  du  à  son  action 
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propre,  quoique  sous  l'action  souveraine  et  première  de  Dieu, 
l'être  même  du  sujet,  et  sa  vie,  à  prendre  ce  mot  dans  son 
sens  le  plus  profond  et  aussi  le  plus  compréhensif  ou  le  plus 

étendu.  Car  l'enfant  doit  à  ses  parents,  et,  par  suite,  à  la  patrie 
dans  laquelle  et  par  laquelle  vivent  ses  parents,  sa  vie  maté- 

rielle et  physique,  et  aussi,  dans  la  mesure  où  les  parents  et 

la  patrie  demeurent  tels  pour  lui,  sa  vie  intellectuelle  et  sa 

vie  morale,  avec  tous  les  biens  et  tous  les  perfectionnements 

que  cette  double  vie  implique,  non  seulement  pour  le  présent 

mais  encore  pour  l'avenir.  Dès  lors,  il  est  bien  évident  que  la 

dette  contractée  envers  eux  et  l'obligation  qui  liera  l'hommp 
soit  à  ses  parents,  soit  à  sa  patrie,  seront,  en  deçà  de  la  dette 

contractée  envers  Dieu  et  de  l'obligation  du  culte  de  latrie, 

tout  ce  qu'il  y  a  de  plus  auguste  et  de  plus  sacré.  Or,  c'est  à 

payer  cette  dette,  sans  espoir  d'ailleurs  de  pouvoir  jamais  l'ac- 
quitter, comme  il  a  été  dit  pour  la  dette  envers  Dieu,  que 

s'applique  cette  seconde  partie  de  la  justice,  qui  domine  en 
sainteté  et  en  excellence  toutes  les  autres,  venant  immédiate- 

ment après  la  première  qui  est  la  religion,  et  qui  s'appelle,  du 

reste,  d'un  nom  oii  Dieu  Lui-même  semble  en  quelque  sorte  se 
retrouver  avec  son  culte,  la  piété.  Le  cuite  des  parents  et  le 

culte  de  la  patrie  en  forment  l'objet  propre;  comme  le  culte  de 

Dieu  forme  l'objet  propre  de  la  religion.  —  Et  voilà  donc  à 

quelle  hauteur  l'enseignement  de  l'Église  catholique,  dont  saint 

Thomas  n'a  fait  ici  que  nous  donner  la  formule  la  plus  géniale, 
place  le  culte  de  la  patrie.  Il  est  aisé  de  comprendre  après  cela 

tout  ce  qu'a  de  dénaturé,  nous  allions  dire  de  presque  blasphé- 

matoire, la  monstrueuse  propagande  de  ceux  qui  n'ont  pas 

craint,  de  nos  jours,  de  s'appeler  eux-même  du  nom  d'antipa- 
triotes. 

Vad  primiim  montre  comment  le  nom  de  piété,  qui  désigne, 

au  sens  propre,  autre  chose  que  la  vertu  de  religion  rendant  à 

Dieu  son  culte,  peut  cependant,  par  mode  de  suréminence, 

s'appliquer  aussi,  et  s'applique,  en  effet,  d'une  façon  courante, 
aux  choses  de  la  religion.  Nous  verrons  même,  plus  tard,  que 

le  don  du  Saint-Esprit,  correspondant  à  la  justice  et  à  la  reli- 

gion surtout  sera  le  don  de  piété.  La  raison  en  est  que  «  dans 
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le  plus  le  moins  se  trouve  compris.  Aussi  bien  le  culte  qui  est 

dû  à  Dieu,  comprend  en  lui,  comme  quelque  chose  de  parti- 

culier, le  culte  qui  est  dû  aux  parents  »  :  ce  dernier  est  comme 

une  sorte  de  culte  en  retrait  par  raj)port  au  culte  que  rend  la 

religion  et  qui  est  un  culte  plus  haut  et  plus  vaste.  Car  si  Dieu 

est  Maître  et  Seigneur,  en  vertu  de  l'acte  créateur  et  qui  gou- 

verne, il  s'ensuit  qu'il  est  bien  plus  Père  que  nos  pères  de  la 

terre.  «  De  là  vient  qu'il  est  dit,  au  chapitre  premier  de  Mala- 

chie  (v.  6)  :  Si  je  suis  Père,  où  donc  est  l'honneur  tjui  m'est  dû? 
Et  voilà  pourquoi  le  nom  de  piété  est  aussi  appliqué  au  culte 
divin  ». 

L'ad  secundum  répond  que  comme  le  dit  saint  Augustin,  au 
livre  X  de  la  Cité  de  Dieu  (ch.  i),  selon  la  coutume  du  vulgaire, 

le  nom  de  piété  est  usité  aussi  dans  les  œuvres  de  miséricorde  ; 

chose  que  je  pense  se  produire,  parce  que  Dieu  commande  par- 

dessus tout  ces  sortes  d'œuvres  et  qu'il  témoigne  les  tenir  même 
pour  des  sacrifices.  Et  de  cette  coutume  est  venu  que  Dieu  Lui- 
même  est  appelé  pieux  ».  Les  mots  bon,  pieux,  miséricordieux, 

sont,  en  eflet,  comme  synonymes,  dans  le  langage  usuel,  parmi 
les  hommes. 

L'od  tertium  fait  observer  que  «  la  communauté  qui  unit  les 

hommes  d'un  même  sang  et  celle  qui  unit  les  hommes  d'une 
même  patrie,  ont  plus  de  rapport  aux  principes  de  notre  être, 

que  les  autres  communautés  existant  parmi  les  hommes.  Et 

c'est  pourquoi  le  nom  de  piété  s'applique  phitôt  à  elles  »  les 

autres  gardant  simplement  le  nom  plus  général  d'amitié. 

Ce  culte,  que  la  piété  a  pour  objet  propre  de  rendre  aux 

parents  et  à  la  patrie,  peut-il,  doit-il  même  revêtir,  au  moins 

en  certains  cas,  lorsqu'il  s'adresse  aux  parents,  le  caractère  par- 

ticulier de  soutien  et  d'assistance?  —  C'est  ce  qu'il  nous  faut 

maintenant  examiner;  et  tel  est  l'objet  de  l'article  qui  suit. 
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Article  II. 

Si  la  piété  rend  aux  parents  l'assistance? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  la  piété  ne  rend  point 

aux  parents  l'assistance  ».  —  La  première  dit  qu'  «  à  la  piété 
semble  se  rapporter  ce  précepte  du  Décalogue  :  Honore  ton  père 

et  ta  mère.  Or,  là  il  n'est  prescrit,  comme  cbose  à  rendre,  que 

l'honneur.  Donc  il  n'appartient  pas  à  la  piété  de  rendre  aux 

parents  l'assistance  ».  —  La  seconde  objection  remarque  que 

«  l'homme  doit  thésauriser  pour  ceux  qu'il  est  tenu  d'assister 

ou  de  soutenir.  Or,  selon  l'Apôtre,  dans  la  seconde  épître  aux 
Corinthiens,  ch,  xii  (v.  1/4),  les  enfants  ne  doivent  point  thésauri- 

ser pour  les  parents  »,  mais,  au  contraire  les  parents  pour  les 

enfants.  «  Donc  les  enfants  ne  sont  pas  tenus  de  les  soutenir,  ou 

de  les  assister,  par  la  piété  ».  —  La  troisième  objection  rappelle 

que  ((  la  piété  ne  s'étend  pas  seulement  aux  parents,  mais  aussi 
aux  autres  membres  de  la  famille  et  aux  concitoyens,  comme 

il  a  été  dit  (art.  préc).  Or,  nous  ne  sommes  pas  tenus  de  sou- 

tenir ou  d'assister  tous  les  membres  de  la  famille  et  tous  les 
concitoyens.  Donc  nous  ne  sommes  pas  tenus,  non  plus  »,  en 

vertu  de  la  piété,  «  de  soutenir  et  d'assister  les  parents  ». 

L'argument  sed  contra  signale  que  «  le  Seigneur,  en  saint 
Matthieu,  chap.  xv  (v.  3  et  suiv.),  reprend  les  Pharisiens,  qui 

empêchaient  les  enfants  de  rendre  aux  parents  l'assistance-». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  déclare  qu'  «  aux  parents, 

quelque  chose  est  dû  sous  une  double  forme  :  d'abord,  de  soi; 
ensuite,  accidentellement.  —  De  soi,  leur  est  dû  ce  qui  con- 

vient au  père  en  tant  que  père.  Or,  au  père,  parce  qu'il  est 
supérieur,  étant  le  principe  du  fils  quant  à  son  être,  ce  qui  est 

dû  par  le  fils,  c'est  le  respect  et  la  soumission.  —  D'une  façon 

accidentelle,  une  chose  est  due  au  père  selon  qu'il  lui  convient 
de  la  recevoir  en  raison  de  quelque  chose  qui  lui  arrive  :  par 

exemple,  s'il  est  infirme,  qu'il  soit  visité  et  qu'on  travaille  à  le 

guérir;  s'il  est  pauvre,  qu'on  l'assiste;  et  ainsi  de  toutes  les 
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autres  choses  semblables,  qui  sont,  du  reste,  contenues  sous  la 

raison  de  devoirs  à  rendre.  Aussi  bien,  Gicéron  (dans  sa  lilu'- 
toriqiie,  liv.  II,  ch.  un),  dit  que  la  piété  rend  et  les  devoirs  et 

le  culle  :  en  telle  sorte  que  les  devoirs  se  rapportent  au  service; 

et  le  culte,  à  l'honneur  ou  au  respect;  car,  selon  que  saint 
Augustin  le  dit,  au  livre  X  de  la  Ci/r  de  Dieu  (ch.  i),  nous 

sommes  dits  cultiver  les  hommes  que  nous  entourons  de  nos  hom- 
mages, de  notre  souvenir,  ou  de  notre  présence  ». 

Vad  primum  fait  observer  que  «  dans  l'honneur  à  rendre  aux 
parents,  est  compris  tout  secours  qui  doit  être  apporté  en  cas 

de  besoin;  comme  le  Seigneur  l'explique  Lui-même,  en  saint 
Matthieu,  ch.  xv  (v.  3  et  suiv.).  Et  cela,  parce  que  le  secours  se 

donne  au  père  par  mode  de  dette,  comme  à  quelqu'un  de  plus 

grand  »,  par  conséquent,  sous  forme  d'honneur;  et  non  sous 
forme  de  condescendance  gratuite,  comme  il  arrive  quand  on 

secourt  des  égaux,  ou,  à  plus  forte  raison,  des  inférieurs. 

Vad  secundum  répond  que  «  parce  que  le  père  a  raison  de 

principe,  tandis  que  le  fils  a  raison  de  celui  qui  tient  son  être 

du  principe,  à  cause  de  cela,  il  convient  de  soi,  au  père,  de 

subvenir  au  fils;  et  voilà  pourquoi,  ce  n'est  pas  pour  un  mo- 

ment ou  pour  une  circonstance  qu'il  doit  subvenir  à  ses 
besoins,  mais  pour  la  vie  tout  entière;  ce  qui  est  thésauriser  », 

ou  pourvoir  à  l'avenir.  «  Mais  que  le  fils  donne  quelque  chose 
au  père,  ceci  est  accidentel,  en  raison  de  quelque  nécessité  du 

moment,  pour  laquelle  il  est  tenu  de  subvenir  à  son  père,  mais 

non  de  thésauriser,  comme  en  vue  d'un  long  avenir  :  car 
naturellement  ce  ne  sont  point  les  parents  qui  succèdent  aux 

enfants,  mais  les  enfants  qui  succèdent  aux  parents  ». 

Vad  tertium  déclare  que  «  le  culte  et  les  devoirs  sont  dus, 

comme  le  dit  Cécéron  (endroit  précité),  à  tous  ceux  qui  nous 

sont  unis  par  le  lien  du  sang  ou  les  rapports  de  patrie;  mais 

non  cependant  à  tous  également.  Ils  sont  dus  principalement 

aux  parents;  et  puis,  aux  autres,  selon  les  moyens  du  sujet  et 

la  convenance  des  personnes  ». 

La  piété  a  pour  objet  propre  de  rendre  d'abord  aux  parents 
et  à  la  patrie,  puis  à  tous  ceux  qui  nous  sont  joints  par  le  lien 
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du  sang  ou  celui  de  la  même  vie  ou  des  mêmes  affections  dans 

l'ordre  de  la  cité  ou  de  la  nation,  les  respects  et  les  devoirs  qui 

leur  sont  dus,  sans  en  excepter  l'assistance  la  plus  dévouée  et 
la  plus  complète,  quand  des  circonstances  particulières  peu- 

vent faire  qu'ils  soient  dans  le  besoin.  —  Cette  piété,  ainsi 
comprise,  doit-elle  être  tenue  pour  une  vertu  spéciale,  distincte 

des  autres  vertus?  Saint  Thomas  va  nous  répondre  à  l'article 
suivant. 

Article  III. 

Si  la  piété  est  une  vertu  spéciale,  distincte  des  autres? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  la  piété  n'est  pas  une 
vertu  spéciale,  distincte  des  autres  ».  —  La  première  fait  obser- 

ver que  «  rendre  à  quelques-uns  les  devoirs  et  le  culte  procède 

de  l'amour.  Puis  donc  que  c'est  là  l'objet  propre  de  la  piété,  il 

semble  que  la  piété  n'est  pas  une  vertu  distincte  de  la  cha- 
rité ».  —  La  seconde  objection  dit  que  «  rendre  à  Dieu  le  culte 

est  le  propre  de  la  religion.  Or,  la  piété  aussi  rend  à  Dieu  son 

culte,  comme  le  note  saint  Augustin  au  livre  X  de  la  Cité  de 

Dieu  (ch.  i).  Donc  la  piété  ne  se  distingue  pas  de  la  religion  ». 

—  La  troisième  objection  arguë  de  ce  que  «  la  piété,  qui  rend 

à  la  patrie  le  culte  et  les  devoirs  qui  lui  conviennent,  semble 

être  une  même  chose  avec  la  justice  légale  appliquée  au  bien 

commun.  Or,  la  justice  légale  est  une  vertu  générale;  comme 

on  le  voit  par  Aristote,  au  livre  Y  de  VÉthique  (ch.  i,  n.  i5,  19; 

ch.  II,  n.  10;  de  S.  Th.,  leç,  2,  3;  cf.  plus  haut,  q.  58,  art.  5, 

6).  Donc  la  piété  n'est  pas  une  vertu  spéciale  ».  Cette  objection 
nous  vaudra  une  précision  de  doctrine  fort  intéressante. 

L'argument  sed  contra  oppose  simplement  qu'  «  elle  est  assi- 
gnée comme  partie  de  la  justice,  par  Cicéron  »  {Rhétorique, 

liv.  II,  ch.  lui). 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  répond  qu"  «  une  vertu 

est  spéciale,  du  fait  qu'elle  s'applique  à  un  certain  objet  selon 

une  certaine  raison  spéciale.  Et  parce  qu'il  appartient  à  la  rai- 

son de  justice  qu'on  rende  à  autrui  ce  qui  lui  est  dû,  où  se 
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trouve  une  raison  spéciale  de  dette  envers  quelque  personne, 

là  se  trouve  une  vertu  spéciale.  Or,  une  chose  est  due  spécia- 

lement à  quelqu'un,  parce  qu'il  est  un  principe  connaturel 

donnant  l'être  et  j^ouvernant.  C'est  ce  principe  que  considère 

la  piété,  alors  qu'elle  rend  les  devoirs  et  le  culte  aux  parents  et 
à  la  patrie  et  à  ceux  qui  leur  sont  ordonnés.  Donc  la  piété  est 

une  vertu  spéciale  ». 

L'ac/  primum  dit  que  «  comme  la  religion  est  une  certaine 

protestation  de  la  foi,  de  l'espérance  et  de  la  charité,  par  les- 

quelles l'homme  est  premièrement  ordonné  vers  Dieu;  sem- 
blahlement  aussi,  la  piété  est  une  certaine  protestation  de  la 

charité  ou  de  l'amour  que  l'homme  a  pour  les  parents  et  la 

patrie  ».  —  La  charité  ne  porte  directement  que  sur  l'acte  inté- 

rieur d'amour;  les  actes  extérieurs,  bien  qu'ils  procèdent  de 
la  charité  intérieure,  par  voie  de  commandement  ou  de  prin- 

cipe premier,  requièrent  des  vertus  spéciales  qui  leur  corres- 

pondent d'une  façon  immédiate  et  aplanissent  les  difficultés 
spéciales  attachées  à  ces  divers  actes  sous  leur  raison  propre 

et  spéciale. 

L'rtrf  seciinduni  nous  explicjuc  sous  une  nouvelle  forme  la 

doctrine  déjà  mar([uée  à  Vad  1'""  de  l'article  premier.  «  C'est 

d'une  manière  infiniment  plus  excellente  que  Dieu  est  le  prin- 

cipe de  l'être  et  du  gouvernement,  que  ne  le  sont  le  père  ou  la 
patrie.  Et  voilà  pourquoi,  autre  est  la  vertu  de  religion,  qui 

rend  à  Dieu  son  culte,  distinctement  de  la  piété,  qui  rend  le 

culte  aux  parents  et  à  la  patrie.  Toutefois,  les  choses  qui  appar- 
tiennent aux  créatures,  sont  transférées  à  Dieu,  par  mode 

d'excellence  souveraine  et  de  causalité,  comme  le  dit  saint 
Denys,  au  livre  des  Noms  Divins  (ch.  i;  de  S.  Th.,  leç.  3;  cf.  la 

Théologie  Mystifjae  de  saint  Denys,  ch.  i).  Aussi  bien,  par  mode 

d'excellence,  le  culte  de  Dieu  est  appelé  piété;  comme  Dieu 
Lui-même  est  appelé  excellemment  notre  Père  ». 

Vad  terliam  fait  observer  que  «  la  piété  s'étend  à  la  patrie, 

selon  que  la  patrie  est  pour  nous  un  certain  principe  d'être  «  : 
de  là  le  nom  de  pairie,  qui  rappelle  le  nom  de  père,  par  lequel 

est  désigné  le  principe  immédiat  et  parfait  de  notre  être.  «  La 

justice  légale,  au  contraire,  regarde  le  bien  de  la  patrie  selon 
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qu'il  est  le  bien  commun  »  ;  c'est  plutôt  la  raison  de  commu- 

nauté ou  d'ensemble,  qui  est  visée  ici  ;  non  la  raison  de  principe 

d'être.  «  Et  voilà  pourquoi  la  justice  légale  a  d'être  une  vertu 

générale  plutôt  que  la  piété  ».  D'ailleurs,  même  sous  sa  rai- 

son de  vertu  générale,  la  justice  légale  ne  laisse  pas  d'être  un 
liabitus  spécial  de  vertu,  comme  il  a  été  marqué  plus  haut, 

dans  la  question  de  la  justice  (endroit  cité  à  propos  de  l'ob- 
jection). 

Dans  un  dernier  article,  saint  Thomas  examine  un  point 

très  délicat,  au  sujet  de  la  piété;  et  c'est  de  savoir  si  les  devoirs 
de  cette  vertu  peuvent  se  trouver  en  opposition  avec  ceux  de  la 

religion.  Nous  allons  lire  le  texte  du  saint  Docteur. 

Article  IV. 

Si,  à  l'occasion  de  la  religion,  doivent  être  omis  les  devoirs 
de  la  piété  envers  les  parents  ? 

Quatre  objections  veulent  prouver  qu*  u  à  l'occasion  de  la 
religion  doivent  être  omis  les  devoirs  de  la  piété  envers  les 

parents».  —  La  première  apporte  le  texte  de  l'Évangile,  où  «  le 

Seigneur  dit,  en  saint  Luc,  ch.  xiv  (v.  26)  :  Si  quelqu'un  vient  à 
moi  et  ne  hait  point  son  père,  et  sa  mère,  et  sa  femme,  et  ses  frè- 

res, et  ses  sœurs,  et  ses  fils,  et  jusqu'à  son  âme,  il  ne  peut  pas  être 
mon  disciple.  Aussi  bien,  il  est  dit,  à  la  louange  de  Jacques  et  de 

Jean,  en  saint  Matthieu,  ch.  iv  (v.  22),  qn  ayant  laissé  leurs  filets 

et  leur  père,  ils  suivirent  le  Christ.  Et  à  la  louange  des  Lévites,  il  est 

dit,  dans  le  Deuléronome ,  ch.  xxxiii  (v.  9)  :  Qui  a  dit  à  son  père  et  à 

sa  mère  :  je  ne  vous  connais  pas;  et  à  ses  frères  :  je  vous  ignore; 

et  qui  n'ont  pas  connu  leurs  enfants  :  ceux-là  ont  gardé  votre  parole. 
Or,  pour  ignorer  ses  parents  et  ses  autres  proches,  ou  aussi 

pour  les  haïr,  il  est  nécessaire  qu'on  omette  les  devoirs  de  la 
piété.  Donc,  en  raison  de  la  religion,  les  devoirs  de  la  piété 

doivent  être  omis  ».  —  La  seconde  objection  en  appelle  encore 

à  l'Evangile.   «  En  saint  Matthieu,  ch.  viii  (v.  21,  22),  et  en 
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saint  Luc,  ch.  ix  (v.  59,  60),  il  osl  dit  qu'à  celui  (pii  lui  doinan- 
dail  :  Permellez-moi  (V aller  auparavant  ensevelir  uioii  père,  le 
Seigneur  ré[)oiidit  :  Laisse  les  morts  ensevelir  leurs  morts.  Toi, 

va  et  annonee  le  Royaume  de  Dieu  :  chose  qui  a  trait  à  la  reli- 
gion; tandis  que  la  sépulture  du  père  appartient  au  devoir  de 

la  piété.  Donc  le  devoir  de  la  piété  doit  être  omis  pour  la  reli- 

gion ».  —  La  troisième  objection  fait  remarquer  que  «  Dieu 

est  dit  notre  Père,  par  excellence.  Or,  de  mémo  (jue  par  les 

devoirs  de  la  piété  nous  honorons  les  parents,  de  même  par  la 

religion  nous  honorons  Dieu.  Donc  les  devoirs  de  la  piété 

doivent  être  omis  pour  le  culte  de  la  religion  ».  —  La  qua- 
trième objection,  particulièrement  importante,  dit  que  «  les 

religieux  sont  tenus  par  un  vœu  qu'il  ne  leur  est  pas  permis 

d'enfreindre,  de  remplir  les  observances  de  la  religion.  Or, 
selon  ces  observances,  ils  sont  empêchés  de  subvenir  à  leurs 

parents  :  soit  à  cause  de  la  pauvreté,  car  ils  n'ont  rien  en  pro- 

pre; soit  aussi  à  cause  de  l'obéissance,  parce  que  sans  la  licence 
de  leurs  prélats  il  ne  leur  est  point  permis  de  sortir  du  cloître. 

Donc,  en  raison  de  la  religion,  doivent  être  omis  les  devoirs 

de  la  piété  envers  les  parents  ». 

L'argument  sed  contra  oppose  que  «  le  Seigneur,  en  saint 
Matthieu,  ch.  xv  (v.  3  et  suiv.),  reprend  les  Pharisiens  qui,  en 

vue  de  la  religion,  enseignaient  de  retirer  aux  parents  l'hon- 
neur qui  leur  est  dû.  » 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  pose  ce  fondement  iné- 
branlable, que  «  la  religion  et  la  piété  sont  deux  vertus.  Or,  il 

n'est  aucune  vertu  qui  soit  contraire  à  une  autre  vertu,  ou  qui 

lui  répugne;  parce  que,  selon  Aristote,  au  livre  des  Prédica- 

menls  (ch.  vni,  n.  22),  le  bien  n'est  pas  contraire  au  bien.  Il 

suit  de  là  qu'il  n'est  pas  possible  que  la  piété  et  la  religion  se 

fassent  mutuellement  obstacle,  en  telle  sorte  que  pour  l'une 

d'elles  l'acte  de  l'autre  soit  exclu.  C'est  qu'en  effet,  l'acte  de 
chaque  vertu,  comme  on  le  voit  par  ce  qui  a  été  dit  plus  haut 

(/«-S'"^,  q.  18,  art.  3),  est  limité  par  les  circonstances  voulues; 

et  s'il  les  franchit,  il  n'est  déjà  plus  un  acte  de  vertu,  mais  un 
acte  de  vice.  Il  appartiendra  donc  à  la  piété  de  rendre  aux 

parents  le  culte  et  les  devoirs  selon  le  mode  voulu.  D'autre 
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part,  ce  n'est  pas  le  mode  voulu,  que  l'homme  s'applique  à 

honorer  son  père  plus  qu'à  honorer  Dieu;  mais,  comme  saint 
Ambroise  le  dit,  sur  saint  Luc  (ch.  xii,  v.  02),  à  la  nécessité  de 

la  race  se  préfère  la  piété  de  la  divine  religion.  Par  conséquent,  si 

le  culte  des  parents  nous  détourne  du  culte  de  Dieu,  ce  ne 

serait  déjà  plus  un  acte  de  la  vertu  de  piété  de  s'appliquer  au 
culte  des  parents  contre  Dieu.  Et  voilà  pourquoi  saint  Jérôme 

dit,  dans  sa  \ellre  à  Héliodore  »,  en  un  langage  d'apparence  très 

dure,  mais  d'un  sens  si  haut  et  si  profond  :  «  \  a  en  foulant  aux 

pieds  ton  père;  va  en  foulant  aux  pieds  ta  mère;  et  vole  à  l'éten- 

dard de  la  croix.  En  pareille  rencontre,  c'est  le  souverain  caractère 

de  la  piété,  d'avoir  été  cruel.  Aussi  bien,  en  un  tel  cas,  les  devoirs 
envers  les  parents  doivent  être  laissés  pour  le  culte  divin  de  la 

religion.  Que  si,  au  contraire,  en  rendant  aux  parents  les 

devoirs  qui  sont  requis,  nous  ne  sommes  pas  détournés  du 

culte  divin,  alors  l'acte  sera  vraiment  un  acte  de  piété  :  et, 
dans  ce  cas,  il  ne  faudra  pas  laisser  la  piété  pour  la  religion  ». 

—  Cette  distinction  essentielle,  marquée  au  corps  de  l'article, 
va  être  éclairée  encore  par  les  réponses  aux  objections. 

L'ad  priniani  s'autorise  de  «  saint  Grégoire  »,  qui,  «  expli- 

quant cette  parole  du  Seigneur  »  citée  dans  l'objection,  «  dit 

(hom.  XXXVII,  sur  l'Évangile)  que  si  nous  rencontrons  nos  parents 
nous  faisant  obstacle  dans  la  voie  qui  conduit  à  Dieu,  nous  devons 

les  ignorer  en  les  haïssant  et  en  les  fuyant.  Et,  en  effet,  quand 

nos  parents  nous  provoquent  au  péché  et  nous  détournent  du 

culte  divin,  nous  devons,  sous  ce  rapport,  les  laisser  et  les 

haïr.  —  C'est  de  cette  manière  que  les  Lévites  sont  dits  avoir 

ignoré  leurs  proches  ;  parce  qu'ils  n'épargnèrent  point  les  ido- 

lâtres, pour  obéir  à  l'ordre  du  Seigneur,  ainsi  qu'il  est  marqué 
dans  YExode,  ch.  xxxii  (v.  2G  et  suiv.).  —  Quant  à  Jacques  et 

Jean,  ils  sont  loués  d'avoir  suivi  le  Seigneur,  laissant  leur  père, 

non  que  leur  père  les  provoquât  au  mal,  mais  parce  qu'ils 

estimaient  qu'il  pourrait  passer  sa  vie  sans  eux,  eux  se  don- 
nant au  Christ  ». 

L'ad  secunduni  donne  une  double  réponse.  La  première  con- 

siste à  dire  que  u  si  le  Seigneur  interdit  au  disciple  d'aller 

ensevelir  son  père,  c'est  parce  que,  comme  le  note  saint  Jean 
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Chrysostome  {sur  saint  Malthieu,  hoin.  XVII,  ou  XXVIII),  // 

voulait  par  là  le  soustraire  à  des  maux  nombreux,  tels  (/ue  les 

deuils,  les  tristesses  et  toutes  les  autres  choses  qui  se  trouvent 

en  pareille  circonstance.  Après  lu  sépulture,  en  effet,  il  était  néces- 

saire de  dépouiller  les  testaments,  de  diviser  l'fiéritage,  et  de  faire 

d'autres  choses  semblables.  Et,  surtout,  parce  qu'il  en  était  d'autres 
qui  pouvaient  accomplir  la  sépulture  de  ces  restes  mortels.  —  On 

peut  donner  une  autre  réponse;  et  c'est  celle  de  saint  Cyrille,  qui 

dit  que  ce  disciple  ne  demande  pas  d'aller  ensevelir  son  père  déjà 

mort;  mais  d'aller  assister  son  père  dans  sa  vieillesse  jusqu'à  ce 

qu'il  l'eût  enseveli.  Et  le  Seigneur  ne  l'accorda  point,  parce  qu'il  en 

était  d'autres  fini  pouvaient  vaquer  à  ce  soin,  obligés  par  les  liens 
de  la  parenté  ». 

Vi'ad  tertium  déclare  que  «  cela  même  que  nous  rendons  aux 
parents  en  vertu  de  la  piété,  nous  le  rapportons  à  Dieu; 

comme,  du  reste,  aussi,  les  autres  œuvres  de  miséricorde  que 

nous  prodiguons  à  notre  prochain  quel  qu'il  soit  paraissent 
rendues  à  Dieu,  selon  cette  parole  marquée  en  saint  Matthieu, 

ch.  XXV  (v.  [\o)  :  Ce  que  vous  avez  fait  au  plus  petit  d'entre  les 

miens,  c'est  à  moi  que  vous  l'avez  fait.  Si  donc  nos  services  sont 

nécessaires  à  nos  parents  selon  la  chair,  en  telle  sorte  qu'ils 

ne  puissent  sans  eux  être  assistés,  et  que  d'ailleurs  ils  ne  nous 
induisent  à  rien  contre  Dieu,  nous  ne  devons  point,  pour  un 

motif  de  religion,  les  abandonner.  Si,  au  contraire,  nous  ne 

pouvons  pas  sans  péché  vaquer  à  leur  service,  ou  encore  s'ils 
peuvent  sans  notre  ofTice  être  assistés,  alors  il  est  permis  de 

laisser  ce  qui  les  concerne  pour  vaquer  plus  pleinement  à  la 

religion  ». 

h'ad  qaarlum  répond  à  la  difficulté  spéciale  qui  visait  les 
sujets  tenus  par  les  engagements  sacrés  de  la  vie  religieuse.  Or, 

là-dessus,  saint  Thomas  nous  enseigne  qu'  «  il  faut  parler  autre- 
ment de  celui  qui  vit  encore  dans  le  monde,  et  autrement  de 

celui  qui  est  déjà  profès  dans  une  famille  religieuse.  —  Celui 

qui  est  encore  dans  le  monde,  s'il  a  des  parents  qui  ne  puissent 
pas  être  assistés  sans  lui,  ne  doit  pas  les  laisser  pour  entrer  en 

religion  :  il  transgresserait  alors  le  précepte  qui  oblige  à  hono- 

rer les  parents.  Quelques-uns,  il  est  vrai,  disent  que  même 



QUESTION    CI.          DE    L.V    PIETE.  ^79 

dans  ce  cas,  il  pourrait  licitemenl  les  laisser,  remettant  leur 

soin  à  Dieu.  Mais  »,  déclare  saint  Thomas,  et,  une  fois  de 

plus,  nous  remarquerons  ici  la  haute  sagesse  de  notre  saint 

Docteur,  «  si  l'on  y  prend  bien  garde,  ce  serait  là  tenter  Dieu, 

puisque,  ayant  les  moyens  humains  d'agir,  il  exposerait  ses 

parents  au  danger,  sous  l'espoir  du  secours  divin.  Que  si,  au 
contraire,  les  parents  peuvent,  sans  lui,  passer  leur  vie,  il  lui 

serait  permis  de  les  laisser  et  d'entrer  en  religion  :  les  enfants, 

en  effet,  ne  sont  tenus  d'assister  les  parents  que  dans  le  cas  de 

nécessité,  ainsi  qu'il  a  été  dit  {ad  3""';  art.  2,  ad  2""').  —  Quant 
à  celui  qui  est  déjà  profès  dans  une  famille  religieuse,  il  est 

considéré  comme  mort  au  monde.  Par  suite,  il  ne  doit  pas,  en 

vue  de  l'assistance  de  ses  parents,  sortir  du  cloître,  où  il  est 
enseveli  avec  le  Christ,  et  se  mêler  de  nouveau  aux  affaires  du 

siècle.  Il  est  tenu  cependant ,  l'obéissance  envers  son  prélat 

demeurant  sauve  et  aussi  l'état  de  sa  religion,  d'apporter  un 

soin  pieux  à  ce  qu'il  soit  pourvu  aux  besoins  de  ses  parents  ». 
—  De  nouveau,  et  plus  que  jamais,  nous  ferons  remarquer,  à 
propos  de  ces  dernières  paroles  de  saint  Thomas,  qui  sont 

l'expression  la  plus  haute  et  la  plus  autorisée  de  l'enseigne- 

ment de  l'Eglise  tel  qu'il  est  donné  par  ses  docteurs,  combien 
grand,  et  saint,  et  sage,  divin  et  humain  tout  ensemble,  est 

cet  enseignement  :  comment  y  sont  maintenus,  à  la  place  qui 

leur  convient,  les  droits  de  Dieu,  les  divins  privilèges  de  la  vie 

religieuse,  sans  que  jamais,  cependant,  puissent  ou  doivent 

être  sacrifiés  les  droits  légitimes  et  les  devoirs  imprescriptibles 

qui  relèvent  de  la  vertu  de  piété  filiale.  Et  ce  que  nous  venons 

de  dire  de  la  piété  envers  les  parents  doit  s'appliquer  aussi, 

toutes  proportions  gardées,  à  la  piété  envers  la  patrie  :  qu'on 
apprécie,  à  cette  lumière,  la  législation  en  vertu  de  laquelle 

des  religieux  «  morts  au  monde  par  leur  profession  religieuse  * 

et  «  ensevelis  dans  le  cloître  avec  le  Christ  »,  ont  été  obligés  de 

sortir  de  leur  tombeau  sacré  pour  être  jetés  de  nouveau  au 

milieu  des  affaires  du  monde,  et  quelles  affaires  !  la  vie  des 

casernes  ou  la  vie  des  camps  et  des  champs  de  bataille.  Ils 

auraient  pu,  certes,  s'intéresser  au  bien  de  leur  patrie  —  selon 
que  ce  bien  est  conforme  à  la  justice  et  que  la  patrie  peut  se 
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trouver  dans  le  besoin;  mais  en  restant  toujours  dans  les 

limites  que  nous  traçait  ici  saint  Thomas  à  l'égard  des  parents 
eux-mêmes  :  sulva  siii  prœluli  obedienlia  et  suœ  religionis  statu, 
piuin  studlurn  adhibere  qualiter  sabvcniatur.  Toute  nation  qui 

oblige  ses  sujets  à  sortir  de  ces  limites  viole  un  droit  sacré,  et, 

se  rendant  criminelle  devant  Dieu,  ne  peut  que  se  faire  à  elle- 
même  le  plus  grand  mal.  Elle  profane  son  beau  titre  de  patrie, 

motivant  même,  dans  la  mesure  oii  elles  demeurent  possibles, 

des  oppositions  et  des  résistances  qui  brisent  les  cœurs  de  ses 
enfants  les  meilleurs. 

Après  Dieu  et  dans  la  mesure  où  ils  demeurent  eux-mêmes 
sous  son  action  première  et  souveraine,  les  parents  et  la  patrie 

doivent  être  honorés  d'un  culte  qu'on  ne  pourra  jamais  acquit- 

ter pleinement,  quelque  fidélité  et  quelque  ferveur  qu'on 
apporte  à  le  rendre.  Une  vertu  spéciale  est  préposée  à  ce  culte. 

C'est  la  vertu  de  piété.  Elle  vient  tout  de  suite  après  la  vertu 
de  religion.  —  Mais,  après  la  vertu  de  piété,  en  vient  encore 
une  autre,  du  même  ordre,  quoique  inférieure  en  excellence, 

comme  la  piété  était  du  même  ordre  que  la  religion  et  infé- 
rieure à  elle.  Quand  nous  disons  que  ces  trois  vertus  sont  du 

même  ordre,  nous  voulons  marquer  qu'elles  sont  toutes  trois 

des  parties  potentielles  de  la  justice,  s'appliquant,  comme  elle, 
à  payer  une  dette  et  une  dette  au  sens  strict,  plus  rigoureuse 

même,  comme  obligation,  que  ne  l'est  la  dette  de  la  justice, 

quelque  rigoureuse  d'ailleurs  qu'elle  soit;  mais  qui  se  distin- 

guent de  la  justice,  en  ceci,  qu'elles  ne  peuvent  jamais  acquit- 
ter pleinement  leur  dette.  Cette  troisième  vertu  est  la  vertu 

d'observance.  Nous  la  considérerons  en  elle-même;  et  puis, 

dans  ses  parties.  —  En  elle-même,  elle  va  faire  l'objet  de  la 
question  suivante. 

i 

If 



QUESTION    Cil 

DE  L'OBSERVANCE 

Cette  question  comprend  trois  articles  : 

1°  Si  lobservance  est  une  vertu  spéciale,  distincte  des  autres? 

2"  Ce  que  rend  l'observance. 
'i"  De  sa  comparaison  à  la  piété. 

Article  Premier. 

Si  l'observance  est  une  vertu  spéciale,  distincte  des  autres? 

Cet  article,  comme,  du  reste,  tout  ce  qui  a  trait  à  cette  ques- 

tion de  l'observance,  est  propre  à  la  Somme  théologiqiie.  Saint 

Thomas  n'en  avait  point  traité  ailleurs,  dans  ses  autres  écrits. 

—  Trois  objections  veulent  prouver  que  «  l'observance  n'est 
pas  une  vertu  spéciale,  distincte  des  autres  ».  —  La  première 
fait  remarquer  que  «  les  vertus  se  distinguent  en  raison  des 

objets.  Or,  l'objet  de  l'observance  ne  se  distingue  pas  de  l'objet 
de  la  piété.  Gicéron  dit,  en  effet,  dans  sa  Rhétorique  (liv.  II, 

eh.  Lin),  que  r observance  a  pour  objet  d'entourer  d'un  certain 
culte  et  d'un  certain  honneur  les  hommes  qui  se  distinguent  par 

quelque  dignité.  Or,  la  piété  aussi  rend  le  culte  et  l'honneur 

aux  parents,  qui  se  distinguent  par  la  dignité.  Donc  l'obser- 

vance n'est  pas  une  vertu  distincte  de  la  piété  ».  —  La  seconde 

objection  dit  que  «  comme  le  culte  et  l'honneur  sont  dus  aux 
hommes  constitués  en  dignité,  pareillement  aussi  on  les  doit 

aux  hommes  qui  excellent  dans  la  science  et  la  vertu.  Or,  il 

n'est  pas  de  vertu  spéciale  qui  rende  l'honneur  et  le  culte  aux 

hommes  en  qui  se  trouve  l'excellence  de  la  science  et  de  la 
XII.  —  La  Religion.  3i 
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verlu.  Donc  l'observance,  elle  aussi,  qui  rend  le  culte  et  l'hon- 
neur à  ceux  qui  sont  constitués  en  dignité,  ne  sera  pas  davan- 

tage une  vertu  spéciale,  distincte  des  autres  ».  —  La  troisième 

objection  souligne  ([u'  ((  au\  bomines  constitués  en  dignité, 

l'on  doit  beaucoup  de  choses  que  la  loi  contraint  de  leur  payer; 
selon  celte  parole  de  rE[)ître  aux  lioinains,  ch.  xni  (v.  -)  :  Hen- 
dcz  à  tous  ce  qui  leur  est  dû  ;  à  qui  est  dû  le  tribut,  le  tribut,  etc. 

Or,  les  choses  auxquelles  nous  sommes  contraints  par  la  loi 

appartiennent  à  la  justice  légale  ou  aussi  à  la  justice  spéciale. 

Donc  l'observance  n'est  point  par  elle-même  une  vertu,  dis- 
tincte des  autres  ». 

L'argument  sed  contra  en  appelle  à  l'autorité  de  «  Cicéron  », 
souveraine  en  cette  matière,  de  la  division  des  vertus,  lequel 

«  met  l'observance  avec  les  autres  parties  de  la  justice,  qui  sont 
des  vertus  spéciales  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas,  prenant  son  point 

d'appui  sur  la  lumineuse  doctrine  exposée  au  premier  article 
de  la  question  précédente,  que,  du  reste,  il  va,  selon  sa  cou- 

tume, mettre  encore,  en  le  rappelant,  dans  un  jour  nouveau, 

nous  dit  que  «  comme  on  peut  le  voir,  par  ce  qui  a  été  mar- 

qué, il  est  nécessaire  que,  de  cette  manière,  par  une  sorte  de 

descente  ordonnée  et  graduée,  les  vertus  se  distinguent,  comme 

se  distingue  l'excellence  des  personnes  auxquelles  il  faut  ren- 
dre quelque  chose.  Or,  de  même  que  le  père  charnel  participe, 

sous  un  mode  particulier,  la  raison  de  principe,  qui  se  trouve 

universellement  en  Dieu;  de  même  aussi  toute  personne  qui, 

dans  un  certain  domaine,  a  quelque  soin  de  providence  à  notre 

endroit,  participe,  sous  un  mode  particulier,  la  propriété  du 

père;  car  le  père  est  le  principe  de  la  génération,  et  de  l'édu- 

cation, et  de  l'enseignement,  et  de  toutes  choses  qui  appar- 

tiennent à  la  perfection  de  la  vie  humaine.  D'autre  part,  toute 
personne  constituée  en  dignité  est  comme  un  principe  de  gou- 

vernement par  rapport  à  certaines  choses  :  tel  le  prince  de  la 

cité,  dans  les  choses  civiles;  le  chef  de  l'armée,  dans  les  choses 

de  la  guerre;  le  maître,  dans  les  choses  de  l'enseignement;  et 
il  en  est  de  même  dans  les  autres  choses.  Et  de  là  vient  que 

toutes  ces  sortes  de  personnes  sont  appelées  pè/'e*,  en  raison  de 



QUESTION    Cil.    —    DE    LOBSERVANCE.  483 

la  ressemblance  du  soin  qu'elles  donnent  :  c'est  ainsi  qu'au 
livre  IV  des  Rois,  ch.  v  (v.  i3),  les  serviteurs  de  Naaman  lui 

dirent  :  Père,  si  le  prophète  Savait  demandé  quelque  chose  de  plus 

difjlcile,  etc.  Il  suit  de  là  que  comme  sous  la  religion,  qui  rend 

à  Dieu  son  culte,  se  trouve,  dans  un  certain  ordre,  la  piété, 

qui  honore  les  parents  ;  de  même,  sous  la  piété,  se  trouve  l'ob- 

servance, qui  rend  le  culte  et  l'honneur  aux  personnes  consti- 
tuées en  dignité  ». 

On  aura  remarqué  le  fondement  que  donne  saint  Thomas  à 

la  vertu  de  l'observance  et  aux  devoirs  qui  en  forment  l'objet. 
Il  les  fait  reposer  sur  la  piété  envers  les  parents,  notamment 

envers  le  père;  comme  il  avait  fait  reposer  la  piété  et  les  devoirs 

envers  les  parents,  sur  la  religion  envers  Dieu.  Il  est  aisé  de 

voir  après  cela  combien  justifiée  est  la  déclaration  tant  de  fois 

renouvelée  par  les  apologistes  catholiques,  ou  même  par  les 

hommes  simplement  théistes,  contre  les  tenants  de  l'Étatisme, 

qui  ne  reconnaissent  aucun  droit  hors  des  droits  de  l'Etat  ou 

hors  des  droits  que  l'État  consacre,  s'il  ne  les  crée  pas.  Une 

telle  doctrine,  outre  qu'elle  est  le  renversement  de  l'ordre  le 

plus  essentiel,  a,  comme  effet  nécessaire,  d'une  part,  de  laisser 

en  l'air  et  sans  appui  rationnel  les  droits  de  l'État,  et,  de  l'au- 

tre, de  dénaturer  ces  droits,  constituant  l'État  usurpateur  et 

tyrannique.  L'État,  séparé  de  Dieu,  n'a  aucun  droit  au  respect 
ou  au  service  de  ses  sujets,  puisque  son  droit  n'est  qu'une 
dérivation  et  une  participation  du  droit  qui  est  celui  de  Dieu 

au  culte  et  au  service  de  toute  créature.  On  pourra,  il  est  vrai, 

même  en  se  renfermant  dans  le  seul  ordre  humain,  dresser  ce 

qu'on  pourrait  appeler  comme  une  échelle  des  valeurs  parmi 
les  hommes,  et  fixer  là-dessus  certaines  règles  de  rapports 

sociaux.  Mais  s'il  en  est  qui  ne  veuillent  point  se  soumettre  à 
ces  règles,  la  raison,  manquant  de  sa  première  base,  demeurera 

désarmée  et  il  ne  restera  plus  que  la  seule  force  matérielle 

pour  les  contraindre.  De  même,  l'État,  ne  reconnaissant  pas 
de  principe  supérieur  à  lui,  et  ne  pouvant,  sans  tout  risquer, 

permettre  qu'un  principe  quelconque  s'arroge  quelque  droit  en 

face  ou  indépendamment  de  lui,  voudra  nécessairement  qu'on 

le  tienne  pour  l'unique  source  de  tous  les  droits  dans  la  société. 
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Le  père  lui-même,  dans  la  fainilic,  uaura  de  droits  que  ceux 

qu'il  plaira  à  l'État  de  lui  reconnaître.  L'Étal  se  substituera  à 

tout  autre  principe  ou  ne  considérera  les  autres  principes  d'ac- 
tion que  comme  délégués  par  lui.  Il  voudra  tout  faire  par  lui- 

même;  ou,  s'il  ne  le  peut  pas,  il  ne  cessera  de  limiter,  d'entra- 

ver, de  paralyser  toute  action  qui  émanera  d'un  autre  principe 
que  des  siens. 

Combien  difl'érente  est  la  conception  de  l'État  que  saint  Tho- 
mas vient  de  nous  tracer  en  quelques  mots  dans  le  présent 

corps  d'article.  Bien  loin  d'avoir  tous  les  droits,  l'État  n'est 

lui-même  qu'une  participation,  dans  certaines  sphères  parti- 
culières, des  droits  universels  que  sont  ceux  du  père  dans 

l'ordre  de  tout  ce  qui  touche  à  la  perfection  de  la  vie  humaine. 

Cette  vie  humaine,  c'est  le  père  qui  la  donne;  ce  n'est  point 

l'État.  Et  parce  qu'il  la  donne,  parce  qu'il  en  est  le  principe, 
partageant  ou  participant  en  cela  la  gloire  souveraine  et  uni- 

verselle de  Dieu,  premier  principe  de  tout  être  et  de  toute  vie, 

il  faut  qu'il  participe  aussi,  par  rapport  à  cette  vie  humaine  à 
développer  et  à  parfaire,  les  droits  et  les  prérogatives  de  Dieu, 

gouverneur  de  tout  être  et  de  toute  vie  émanés  de  Lui.  Aussi 

bien  c'est  de  lui,  et  de  lui  seul,  que  relève  immédiatement,  par 
un  droit  essentiel  et  naturel,  tout  ce  qui  regarde  le  développe- 

ment et  le  perfectionnement  de  cette  vie  dont  il  est  l'auteur. 

C'est  à  lui  qu'appartient  le  droit  inaliénable  et  que  d'ailleurs 
incombe  le  devoir  sacré  dont  il  aura  à  rendre  compte,  de  soi, 

non  pas  à  l'État,  mais  à  Dieu,  de  veiller  à  l'éducation,  à  l'ensei- 
gnement de  son  eniant  —  :  Pater  est  principium  et  generationis, 

et  educationis ,  et  disciplinse ,  et  omnium  quae  ad  perfectionem 

humanœ  vitœ  pertinent. 

De  ce  droit  du  père  émane,  comme  une  participation,  le 

droit  de  l'État.  L'État,  en  effet,  n'a  à  intervenir  que  pour  aider 

le  père,  pour  achever  dans  l'ordre  du  perfectionnement  de  la 

vie  humaine,  ce  qu'il  serait  difficile  au  père  comme  tel  et  tout 

seul  de  réaliser.  L'État  ne  doit  prendre  l'homme  à  parfaire 

qu'au  moment  en  quelque  sorte  où  le  père  aurait  peine  à  y 

suffire,  oii  son  action,  d'ordre  strictement  familial,  demande 

à  être  complétée  par  l'action  d'ordre  social  où  la  vie  humaine, 
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sans  rien  désavouer  de  la  vie  de  famille  et  en  conservant  au 

contraire  cette  vie  ou  en  la  concentrant  et  en  la  perfectionnant 

de  plus  en  plus,  s'épanouira  en  vie  de  la  cité  ou  de  la  nation. 

Aussi  bien,  tandis  que  l'action  du  père,  dans  le  perfectionne- 

ment de  la  vie  humaine,  au  regard  de  la  vie  de  famille,  s'étend 

à  tout,  l'action  de  l'État  ou  de  ce  qui  se  rattache  à  lui  et  dépend 
de  lui,  dans  le  perfectionnement  de  la  vie  humaine,  au  regard 

de  la  vie  sociale  dans  la  cité  ou  la  nation,  ne  s'étendra  qu'à 
certaines  choses  déterminées  —  ;  Persona  in  dignitcite  constituta 
est  siciit  principiuni  guhernationis  respecta  cdiqaariini  rerum  :  siciit 

princeps  civitafis  in  rébus  civilibas  ;  dax  autem  exercitus,  in  rébus 

bellicis;  magisler,  in  disciplinis  :  et  siniile  est  in  cdiis.  L'État  n'a 

pas  à  s'occuper  directement  et  immédiatement  de  la  vie 

humaine  en  formation;  ceci  regarde  le  père.  L'État  n'a  pour 

office  propre  que  d'organiser  la  vie  publique  des  hommes  déjà 
formés,  en  vue  du  perfectionnement  ultérieur  et  complet  de 

ces  hommes,  selon  qu'ils  ont  des  rapports  entre  eux,  non  comme 

les  ont  entre  eux  les  membres  d'une  même  famille,  car  à  cela,  natu- 
rellement le  père  doit  suffire;  mais  comme  les  ont  entre  eux  les 

chefs  ou  les  membres  de  diverses  fcunilles.  C'est,  en  effet,  de 

familles,  que  la  cité  se  compose.  Et  l'État  a  pour  objet  propre 

le  bien  de  la  cité.  11  n'est  principe  de  gouvernement  que  pour 
cet  ordre  et  dans  cet  ordre.  Hors  de  là,  il  usurpe  et  empiète  sur 

des  droits  sacrés  antérieurs  et  supérieurs  aux  siens.  Ce  n'est 

que  d'une  façon  indirecte  et  en  facilitant  dans  sa  plus  haute 
perfection  et  dans  son  plein  épanouissement  la  vie  des  chefs  de 

famille  ou  des  membres  de  la  famille  vi%ant  de  la  vie  de  la  cité, 

que  l'État  peut  agir  sur  le  perfectionnement  de  la  vie  humaine 
dans  la  famille. 

L'ftrf  primum  nous  redit  d'un  mot  l'ordre  qui  relie  entre  elles 

la  religion,  la  piété  et  l'observance.  «  Comme  il  a  été  dit  plus 
haut  (q.  loi,  art.  3,  ad  2'""),  que  la  religion  est  appelée  du  nom 
de  piété,  par  mode  de  suréminence.  et  que  cependant  la  piété 

proprement  dite  se  distingue  de  la  religion;  pareillement, 

aussi,  la  piété,  au  titre  d'une  certaine  excellence,  peut  être 

appelée  du  nom  d'observance,  et  cependant  l'observance  pro- 
prement dite  se  distingue  de  la  piété  ».  —  Nous  verrons,  d'une 
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façon   plus   explicite,  à    ruiticle   3,    les   rapports   (|ui   existent 

entre  la  pieté  et  l'observance. 
Vad  secundain  va  nous  préciser  le  sens  des  mots  iicrsonnes 

constituées  en  dignité,  par  lesquels  nous  désignons  l'objet  de  la 

vertu  d'observance.  «  Lorsque  quelqu'un  est  constitué  en 

dignité,  il  n'a  pas  seulement,  de  ce  fait,  une  certaine  excel- 

lence d'état  »  ou  de  situation  et  de  valeur  personnelle:  «  il  a 
encore  un  certain  pouvoir  de  gouvernement  par  rapport  à 

d'autres  qui  lui  sont  soumis.  Et  c'est  pour  cela  que  la  raison 

de  principe  lui  convient,  en  tant  qu'il  est  gouverneur  d'autres 

hommes.  Du  fait,  au  contraire,  que  quelqu'un  a  la  perfection 

de  la  science  ou  de  la  vertu,  il  n'obtient  pas  la  raison  de  prin- 

cipe à  l'endroit  des  autres,  mais  seulement  une  certaine  excel- 

lence en  lui-même.  Et  c'est  pour  cela  que  d'une  façon  spéciale 

est  assignée  une  vertu  destinée  à  rendre  l'honneur  et  le  culte 
à  ceux  qui  sont  constitués  en  dignité.  —  Toutefois,  ajoute  saint 
Thomas,  parce  que  la  science  et  la  vertu  et  toutes  les  autres 

choses  de  ce  genre  rendent  quelqu'un  apte  à  l'état  de  la  dignité, 

le  respect  que  Ton  rend  à  certains  hommes,  en  raison  de  n'im- 
porte quelle  excellence  qui  est  en  eux,  appartient  à  la  même 

vertu  ».  —  Cela  donc  qui  motive  proprement  la  vertu  d'obser- 

vance et  les  devoirs  qu'elle  rend,  c'est  la  raison  d'autorité. 

Quiconque  a  autorité  sur  d'autres  hommes,  en  deçà  de  l'auto- 

rité du  père  dans  la  famille,  est  l'objet  propre  de  la  vertu 

d'observance;  et,  parce  que  toute  excellence  qui  existe  dans  un 

sujet  le  rend  d'une  façon  plus  ou  moins  directe  digne  et  sus- 

ceptible d'acquérir  sur  les  autres  l'autorité  du  gouvernement, 
à  cause  de  cela  toute  excellence  du  sujet,  de  quelque  nature 

qu'elle  soit,  qui  appartient  à  l'ordre  de  la  science  ou  de  la 
vertu,  motivera  elle  aussi  sous  une  certaine  forme  les  devoirs 

que  rend  l'observance. 
Uad  lertiiim  marque  la  différence  qui  existe  entre  la  vertu 

dont  nous  parlons  et  la  justice  au  sens  strict,  qu'il  s'agisse  de 
la  justice  particulière  ou  de  la  justice  légale.  —  «  A  la  justice 
spéciale  »  ou  particulière,  «  il  appartient  de  rendre  ce  qui  est 

du  à  quelqu'un,  selon  l'égalité  absolue  :  chose  qui  ne  peut  se 
se  faire  à  l'endroit  des  hommes  vertueux  et  à  l'endroit  de  ceux 
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qui  usent  bien  de  l'étal  de  la  dignité  ou  du  pouvoir  »  ;  car  les 

bienfaits  qu'on  en  reçoit  dépassent  tout  ce  que  nous  pouvons 
leur  rendre  :  «  comme  il  a  été  dit  »,  dans  un  sens  plus  excel- 

lent d'ailleurs,  «  pour  Dieu  et  pour  les  parents.  Et  voilà  pour- 
quoi ce  devoir  appartient  à  une  vertu  adjointe;  non  à  la  justice 

spéciale,  qui  est  la  vertu  principale  »,  dans  l'ordre  de  la  justice, 

où  l'on  appelle  vertu  principale  celle  qui  peut  acquitter  et 
éteindre  la  dette  envers  autrui  dans  sa  totalité.  —  «  Quant  à  la 

justice  légale,  elle  s'étend  aux  actes  de  toutes  les  vertus,  comme 
il  a  été  dit  plus  haut  n  (q.  58,  art.  5,  6);  et  ceci,  manifeste- 

ment, ne  convient  pas  à  l'observance. 

La  vertu  d'observance  est  une  vertu  spéciale,  distincte  de 

toutes  les  autres,  parce  qu'elle  a,  dans  l'ordre  de  la  justice, 

une  raison  spéciale  de  dette  qu'elle  travaille  à  rendre.  Cette  rai- 
son spéciale  de  dette  est  constituée  par  une  certaine  participa- 

tion de  l'autorité  propre  au  père  dans  le  gouvernement  de  la 

vie  humaine;  et  on  la  trouve  existant,  d'une  manière  formelle 
et  expresse,  en  tous  ceux  qui,  par  état  ou  par  fonction,  doivent 

vaquer  au  gouvernement  de  la  vie  humaine  dans  telle  ou  telle 

de  ses  sphères;  comme  aussi,  d'une  manière  éloignée  et  vir- 
tuelle, en  tous  ceux  qui  émergent  au-dessus  des  autres  par 

quelque  qualité  spéciale  de  l'esprit  ou  du  cœur,  —  Mais  que 

sera-ce  donc  que  cette  vertu  d'observance  devra  rendre  aux 

personnes  qui  en  sont  l'objet.  Il  faut  qu'elle  travaille  à  s'acquit- 

ter de  ce  qu'elle  leur  doit,  en  raison  de  leur  dignité  ou  de  leur 

excellence;  mais  que  leur  doit-elle,  et  que  faut-il  qu'elle- leur 

rendre  à  ce  titre.»^  C'est  ce  que  nous  devons  maintenant  exami- 

ner; et  tel  est  l'objet  de  l'article  qui  suit. 

Article  II. 

S'il  appartient  à  l'observance  de  rendre  le  culte  et  l'honneur 
à  ceux  qui  sont  constitués  en  dignité? 

Trois  objections  \eulent  prouver  qu'  «  il  n'appartient  pas  à 

l'observance  de  rendre  le  culte  et  l'honneur  à  ceux  qui  sont 
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constitués  en  dignité  ».  —  La  première  arguë  de  ce  que, 
((  comme  saint  Augustin  le  marque,  au  livre  X  de  la  Cité  de 

Dieu  (chap.  i),  nous  sommes  dits  cultiver  ceux  que  nous  avons 

en  un  certain  honneur;  et,  par  suite,  il  semble  que  l'honneur 

est  la  même  chose  que  le  culte.  C'est  donc  mal  à  propos  qu'on 

détermine  que  l'observance  rend  à  ceux  qui  sont  constitués  en 

dignité  le  culte  et  l'honneur  ».  —  La  seconde  objection  déclare 

qu'  ((  il  appartient  à  la  justice  de  rendre  ce  qui  est  dû.  Par 

conséquent,  cela  appartient  aussi  à  l'observance,  qui  est  assi- 
gnée comme  une  partie  de  la  justice.  Or,  nous  ne  devons  point 

le  culte  et  l'honneur  à  tous  ceux  qui  sont  constitués  en  dignité, 

mais  seulement  à  ceux  qui  nous  sont  préposés.  C'est  donc  mal 

à  propos  qu'il  est  déterminé  que  l'observance  rend  le  culte  à 
ces  personnes  »,  sans  faire  de  distinction.  Cette  objection  nous 

vaudra  une  réponse  fort  intéressante.  —  La  troisième  objec- 

tion dit  qu'  <(  à  nos  supérieurs  constitués  en  dignité,  nous 

devons  non  seulement  l'honneur,  mais  aussi  la  crainte  et  une 
certaine  rémunération  ou  rétribution  de  dons;  conformément 

à  cette  parole  de  l'Épître  aux  Romains,  ch.  xiii  (v.  7)  :  Rendez 

à  tous  ce  qui  est  dû;  à  qui  le  tribut,  le  tribut;  à  qui  l'impôt,  l'im- 

pôt ;  à  qui  la  crainte,  la  crainte;  à  qui  ["honneur,  F  honneur.  Nous 
leur  devons  aussi  le  respect  et  la  soumission  ;  selon  cette  parole 

de  l'Épître  aux  Hébreux,  ch.  xiii  (v.  17)  :  Obéissez  à  ceux  qui 

vous  sont  préposés,  et  soyez-leur  soumis.  C'est  donc  mal  à  pro- 

pos qu'il  est  déterminé  »  seulement  «  que  l'observance  rend  le 
culte  et  l'honneur  ». 

L'argument  sed  contra  apporte  encore  l'autorité  de  «  Cicé- 
ron  »,  qui  «  dit  {Rhétorique,  liv.  II,  ch.  lui)  que  lobservance 

est  la  vertu  qui  fait  que  les  hommes  entourent  d'un  certain  culte  et 

d'honneur  ceux  qui  les  précèdent  en  dignité  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas,  résumant  et  précisant 

encore,  d'un  mot,  le  point  de  doctrine  essentiel  marqué  à  l'ar- 

ticle précédent,  formule  une  proposition  très  nette,  d'oii  il  va 

tirer  tout  l'enseignement  du  présent  article.  «  A  ceux  qui  sont 
constitués  en  dignité,  il  appartient  de  gouverner  les  sujets.  Or, 

gouverner  est  mouvoir  certains  êtres  à  la  fin  voulue  :  comme 

le  nautonnier  gouverne  le  navire  en  le  conduisant  au  port. 
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D'autre  part,  tout  être  qui  meut  a  une  certaine  excellence  et  un 

certain  pouvoir  sur  l'être  qui  est  mû.  Il  suit  de  là  qu'en  celui 

qui  est  constitué  en  dignité,  il  faut  que  l'on  considère  d'abord, 
l'excellence  de  l'état  avec  une  certaine  puissance  sur  les  sujets; 

et  secondement,  l'office  même  ou  l'acte  du  gouvernement.  En 

raison  de  l'excellence,  leur  sera  dû  Vhonneiir,  qui  est  une  cer- 

taine reconnaissance  de  l'excellence  de  quelqu'un.  En  raison  de 

l'office  du  gouvernement,  leur  sera  dû  le  culte,  qui  consiste  en 

un  certain  service,  alors  que  l'on  obéit  à  leur  commandement 

et  que  l'on  reconnaît,  selon  son  mode,  les  bienfaits  qu'on  en 
reçoit  ».  —  On  le  voit,  tout  se  rattache  ici  au  bien  du  gouver- 

nement. C'est  parce  que  les  personnes  constituées  en  dignité 

sont  appliquées  à  assurer  ce  bien,  qu'on  leur  doit  l'honneur 
et  le  culte.  On  remarquera  combien  cette  doctrine  est  éloignée 

de  l'erreur  révolutionnaire  et  anarchique,  pour  laquelle  il  n'y 

a  qu'un  ennemi  :  l'homme  de  gouvernement,  ^e  faisant  aucune 
distinction  entre  les  abus  et  la  chose  elle-même,  on  en  vient  à 

méconnaître  le  plus  grand  des  biens  dans  la  société,  sans  lequel 

la  société  elle-même  ne  peut  être  ;  savoir  :  l'autorité.  Saint 

Thomas  nous  en  a  dit,  d'un  seul  mot,  toute  l'excellence,  quand 

il  a  défini  ce  que  c'était  que  gouverner  :  mouvoir  à  la  fin  vou- 
lue ceux-là  qui  sont  soumis. 

Uad  primum  répond  que  «  dans  le  culte,  n'est  pas  seulement 

compris  l'honneur,  mais  encore  toutes  les  autres  choses,  quelles 

qu'elles  soient,  qui  concernent  les  actes  voulus  par  lesquels  les 
hommes  s'ordonnent  entre  eux  », 

Vad  secundum  rappelle  que  «  comme  il  a  été  dit  plus  haut 

(q.  80),  il  y  a  une  double  dette.  —  L'une  est  légale  :  l'homme 
est  contraint,  par  la  loi,  à  rendre  cette  dette  »  :  elle  relève  des 

tribunaux  humains  et  de  leur  justice.  «En  cette  sorte,  l'homme 

doit  l'honneur  et  le  culte  aux  personnes  constituées  en  dignité, 

qui  ont  autorité  sur  lui  »  :  si  bien  qu'il  est  passible  de  châtiment 

ou  de  peine,  quand  il  y  manque.  —  «  L'autre  dette  est  morale 

et  provient  d'une  certaine  honnêteté  »  qui  l'impose.  Si  on  y 

manque,  on  ne  sera  point  puni  d'une  peine  qui  relève  des  tri- 
bunaux humains  et  de  leur  justice.  Toutefois,  la  raison  le  con- 

damne et  l'on  agit  contrairement  à  ce  qu'elle  dicte.  «  De  cette 
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inailièrc,  nous  devons  le  culte  et  riionneur  à  n  tous  «  ceux  qui 

sont  constitués  en  dignité,  même  si  nous  ne  leur  sommes  point 

soumis  ».  —  Quiconque  parmi  les  hommes  a  le  périlleux  hon- 

neur de  participer  au  gouvernement  d'autres  hommes,  doit 

recevoir  de  tout  être  humain,  quel  qu'il  soit,  le  culte  et  l'hon- 
neur proportionnés  à  son  oHice  ou  a  sa  dignité,  quelque  étran- 

ger qu'il  puisse  être  d'ailleurs  et  en  quelque  lieu  ou  circons- 

tance qu'on  le  rencontre. 

L'«d  lertUun  explique  qu'  «  à  l'excellence  de  ceux  qui  sont 

constitués  en  dignité  est  dû  l'honneur,  en  raison  du  degré  plus 
élevé  qui  est  le  leur;  et  la  crainte,  en  raison  de  la  puissance 

qu'ils  ont  pour  contraindre.  Et  à  l'ofTice  du  gouvernement 

qu'ils  remplissent,  est  due  l'obéissance,  qui  fait  que  les  sujets 
se  meuvent  au  commandement  des  chefs;  à  cet  office  sont  dus 

aussi  les  tributs,  qui  sont  comme  la  solde  de  leur  travail». 

Voilà  donc  ce  que  doit  rendre  la  vertu  d'observance  aux 

diverses  personnes  qui  en  sont  l'objet,  selon  la  diversité  des 

rapports  oii  l'on  peut  se  trouver  avec  ces  personnes,  et  aussi 
selon  la  diversité  de  leur  dignité  ou  la  diversité  de  leur  office. 

—  Un  dernier  point,  fort  délicat,  nous  reste  à  examiner;  et 

c'est  de  savoir  comment  les  vertus  de  piété  et  d'observance 
peuvent  se  comparer  entre  elles.  Quelle  sera,  de  ces  deux  ver- 

tus, celle  qui  l'emportera  sur  l'autre?  Saint  Thomas  va  nous 

répondre  à  l'article  qui  suit. 

Article  III. 

Si  l'observance  est  une  vertu  qui  l'emporte  sur  la  piété? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  l'observance  est  une 
vertu  meilleure  que  la  piété  d.  —  La  première  dit  que  «  le 

prince,  à  qui  l'on  rend  le  culte  par  l'observance,  se  compare 
au  père,  qui  est  honoré  par  la  piété,  comme  le  gouverneur 

universel  se  compare  au  particulier  »  :  le  père,  en  effet,  ne 

gouverne  que  les  membres  de  la  famille,  tandis  que  le  prince 
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gouverne  tous  les  membres  de  la  cité  ou  de  la  nation  ;  et,  «  la 

famille,  que  le  père  gouverne,  est  une  partie  de  la  cité,  qui  est 

gouvernée  par  le  prince  ».  En  ce  sens,  le  prince  est  dit  gouver- 
neur universel;  et  le  père,  gouverneur  parUcidier;  bien  que 

dans  l'ordre  des  choses  auxquelles  s'ciend  le  gouvernement,  le 
prince  ne  fasse,  au  contraire,  que  parliclper  le  gouvernement 

du  père,  comme  nous  l'avons  vu  à  l'article  premier.  c(  D'autre 
part,  la  vertu  universelle  est  supérieure  ;  et  ce  qui  tombe  sous 

elle  lui  est  davantage  soumis.  Donc  l'observance  est  une  vertu 

qui  l'emporte  sur  la  piété  ».  —  La  seconde  objection  arguë  un 
peu  dans  le  même  sens  et  fait  remarquer  que  a  ceux  qui  sont 

constitués  en  dignité  ont  soin  du  bien  commun  »,  qui  est  celui 

de  la  cité;  a  tandis  que  les  proches  appartiennent  au  bien 

privé  »,  qui  est  celui  de  la  famille  :  «  lequel  doit  être  méprisé 

pour  le  bien  commun  ;  d'où  vient  que  quelques-uns  s'exposent 

eux-mêmes,  d'une  façon  louable,  aux  périls  de  la  mort,  pour 

le  bien  commun.  Donc  l'observance,  qui  rend  le  culte  à  ceux 
qui  sont  constitués  en  dignité  est  une  vertu  supérieure  à  la 

piété,  qui  rend  le  culte  aux  personnes  qui  nous  sont  unies  par 

le  lien  du  sang  »,  —  La  troisième  objection  déclare  que  «  l'hon- 
neur et  le  respect  sont  dus  le  plus,  après  Dieu,  aux  hommes 

vertueux.  Or,  c'est  par  la  vertu  d'observance  qu'on  rend  aux 
hommes  vertueux  le  culte  et  le  respect,  comme  il  a  été  dit 

(art.  I,  ad  2"'").  Donc  l'observance  est  la  vertu  principale,  après 
la  religion  ». 

L'argument  sed  contra  oppose  que  «  les  préceptes  de  la  loi 
portent  sur  les  actes  des  vertus.  Or,  immédiatement  après  les 

préceptes  de  la  religion,  qui  appartiennent  à  la  première  table 

(cf.  7"-2"^  q.  loo),  vient  le  précepte  d'honorer  les  parents,  qui 
regarde  la  piété.  Donc  la  piété  suit  immédiatement  la  religion 

dans  l'ordre  de  la  dignité  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  va  nous  donner  une  dis- 

tinction du  plus  haut  intérêt,  et  qu'il  importe  de  bien  enten- 

dre, pour  saisir  dans  sa  vraie  nature  la  vertu  d'observance. 

«  C'est  d'une  double  manière,  nous  dit-il,  qu'on  peut  rendre 
quelque  chose  aux  personnes  constituées  en  dignité.  — 

D'abord,  par  rapport  au  bien  commun  ;  comme  si  quelqu'un 
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les  sert  dans  ladminislration  de  la  chose  pul)lique  »,  ou  dans 

l'acte  même  et  dans  l'olTice  du  gouvernement  qui  est  le  leur. 
Dans  ce  cas,  on  ne  les  considère  plus  sous  la  raison  de  per- 

sonnes particulières,  mais  comme  organes,  à  des  degrés  divers 

et  selon  la  part  de  gouvernement  qui  leur  revient,  de  la  patrie 

elle-même.  Aussi  bien  «  ce  qu'on  leur  rend  alors  n'appartient 

déjà  pas  à  l'observance,  mais  à  la  piété,  qui  rend  le  culte  non 
seulement  au  père,  mais  encore  à  la  patrie  »,  comme  il  a  été 

dit  au  premier  article  de  la  piété.  —  «  D'une  autre  manière, 
quelque  chose  est  rendu  aux  personnes  constituées  en  dignité, 

se  rapportant  spécialement  à  leur  utilité  ou  à  leur  gloire  per- 

sonnelle ».  Dans  ce  cas,  on  les  considère  comme  telles  per- 
sonnes revêtues  de  la  dignité  que  leur  confère  leur  fonction 

dans  le  gouvernement  de  la  chose  publique;  et  même  entourées 

de  tout  le  prestige  que  peut  leur  donner  leur  valeur  person- 

nelle ou  les  services  déjà  rendus  et  qu'elles  continuent  de  ren- 

dre tous  les  jours;  mais  non  sous  la  raison  d'organes  de  la 

patrie  dans  l'acte  même  de  leur  application  au  bien  public.  On 

les  considère,  non  en  fonction  de  la  patrie,  si  l'on  peut  ainsi 

dire,  mais  en  fonction  d'elles-mêmes,  ou  sous  leur  raison  pro- 
pre et  individuelle  qui  les  constitue  telles  personnes,  tels  indi- 

vidus. Les  services  qu'on  leur  rend  s'adressent  non  plus  à  la 
patrie  dans  leur  personne,  mais  à  leur  personne  même.  «  Et 

ceci  appartient  proprement  à  l'observance,  selon  qu'elle  se  dis- 
tingue de  la  piété. 

«  Il  suit  de  là,  poursuit  saint  Thomas,  que  la  comparaison 

de  l'observance  à  la  piété  doit  nécessairement  se  prendre  selon 

les  divers  rapports  qu'ont  à  nous  les  diverses  personnes  que 

l'une  et  l'autre  vertu  regarde.  Or,  il  est  manifeste  que  les  per- 
sonnes des  parents  et  de  ceux  qui  nous  sont  joints  par  le  sang 

nous  sont  unies  d'une  façon  plus  substantielle  »  ou  qui  nous 
touche  de  plus  près,  a  que  les  personnes  qui  sont  constituées 

en  dignité  :  car  la  génération  et  l'éducation,  dont  le  père  est  le 
principe,  touchent  davantage  à  la  substance,  que  le  gouverne- 

ment extérieur  n  ou  la  disposition  de  certaines  modalités  de 

notre  vie  dans  nos  rapports  avec  les  autres  hommes  au  point 

de  vue  de  la  communauté  d'existence  que  constitue  la  cité  ou 
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la  nation,  »  dont  se  trouvent  le  principe  les  personnes  qui  sont 

constituées  en  dignité  ».  Les  rapports  de  famille  sont  infini- 

ment plus  étroits  et  plus  intimes  et  plus  profonds  et  plus  uni- 

versels dans  l'ordre  de  la  disposition  de  notre  vie,  que  les  rap- 
ports de  société  extérieure  dans  la  nation  ou  la  cité.  Nous 

devons  infiniment  plus,  dans  l'ordre  de  la  substance  de  la  vie, 

si  l'on  peut  ainsi  s'exprimer,  aux  parents  et  aux  membres  de 

la  famille,  qu'aux  personnes  qui  appartiennent  à  l'Etat,  les- 

quelles n'ont  à  s'occuper,  proprement,  que  de  l'extérieur  de 

notre  vie,  ou  des  conditions  d'ordre  public  qui  facilitent  aux 
membres  de  la  famille  le  plein  épanouissement  de  leur  vie 

personnelle.  «  Et,  à  ce  titre,  conclut  saint  Thomas,  la  piété 

l'emporte  sur  l'observance,  en  tant  qu'elle  rend  le  culte  à  des 
personnes  qui  nous  tiennent  de  plus  près  et  auxquelles  nous 

avons  des  obligations  plus  grandes  ». 

Pour  bien  comprendre  toute  cette  doctrine,  aux  nuances  très 

nombreuses  et  très  délicates,  il  faut  voir  les  vrais  rapports  du 

père  ou  des  parents,  de  la  patrie,  et  du  prince  ou  de  ceux  qui 

gèrent  les  affaires  de  la  patrie.  —  Le  père  ou  les  parents,  ou, 

d'un  mot  plus  général,  la  famille,  comprend  le  foyer  où  notre 

vie  éclôt  et  s'épanouit  d'une  façon  immédiate.  A  ce  principe, 

nous  devons  tout,  puisque  sans  lui  nous  n'aurions  même  pas 

l'être,  et  que,  normalement,  c'est  par  lui  que  notre  être  arrive 
au  développement  suffisant  qui  nous  permet  ensuite  de  vivre 

de  notre  vie  personnelle.  Les  membres  de  ce  principe,  qui  sont 

essentiellement  le  père  et  la  mère,  et  auxquels  graduellement 

se  rattachent  les  autres,  demeurent  toujours,  par  rapport  a.  notre 

vie,  dans  l'exercice  ou  les  droits  de  leur  fonction.  Aussi  bien 

n'avons-nous  pas,  ici,  à  distinguer  entre  les  personnes  et  la 

fonction,  quant  au  culte  et  à  l'honneur  que  nous  devons  leur 
rendre.  —  La  patrie,  au  sens  le  plus  profond  et  le  plus  compré- 

hensif,  s'entend  de  la  terre  même  où  vivent  nos  parents  et  où 
nous  vivons  aussi  nous-mêmes  et  de  tout  ce  qui  constitue  les  con- 

ditions essentielles  de  leur  vie  et  de  la  nôtre,  soit  au  point  de 

vue  matériel,  soit  au  point  de  vue  intellectuel  et  moral.  Il  s'en- 
suit que  tout  ce  que  nous  disons  des  parents  doit  se  dire  sem- 

blablement  de  la  patrie,  puisque  c'est  à  la  patrie  que  nous 
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devons  les  parents  eux-mêmes  et  tout  ce  que  les  parents  nous 

donnent.  —  Quant  au  prince  ou  aux  autres  organes  qui  gèient, 
à  des  titres  divers,  les  aflaires  de  la  patrie,  no>is  ne  leur  devons 

rien,  en  plus  de  ce  que  nous  devons  à  tout  être  humain  avec 

kHpiel  nous  pouvons  être  en  rapport,  qu'en  raison  de  la  patrie 

elle-même.  Seulement,  c'est  d'une  double  manière  qu'ils  peu- 
vent dire  quelque  chose  de  la  patrie  par  rapport  à  nous  :  —  ou 

bien,  connue  gérant  actuelleinenl  les  affaires  de  la  patrie,  dans 

l'exercice  même  de  leur  office  ou  de  leur  fonction  ;  et,  dans  ce 
cas,  ce  que  nous  faisons  pour  eux,  ou  ce  que  nous  leur  rendons 

comme  culte  ou  comme  honneur,  va  directement,  non  pas  à 

eux,  selon  qu'ils  sont  telles  personnes  ou  tels  individus,  mais  à 
la  patrie  elle-même  :  —  ou  bien,  comme  étant  ceux  qui  gèrent  ou 

qui  ont  géré  les  affaires  de  la  patrie;  et,  dans  ce  cas,  nous  con- 

sidérons en  eux  directement,  non  pas  la  patrie  elle-même  et  son 
bien,  mais  la  dignité  qui  est  la  leur  et  les  droits  qui  résultent  pour 

eux  de  ce  qu'ils  font  ou  ont  fait  ou  peuvent  faire  pour  la  patrie. 

Le  culte  et  l'honneur  que  nous  leur  rendons  au  premier  titre 

relève  de  la  piété;  le  second  relève  de  l'observance. 

Ces  explications  nous  permettent  d'entendre  dans  leur  pleine 
lumière  les  enseignements  de  saint  Thomas  soit  dans  le  présent 

article,  soit  dans  l'article  premier,  soit  dans  la  question  de  la 

piété.  Les  réponses  aux  objections  vont,  elles  aussi,  s'en  trou- 
ver pleinement  éclaircies. 

L'à(i  primum  fait  observer  que  «  le  prince  se  compare  au  père 
comme  la  vertu  universelle  à  la  vertu  particulière,  quant  au 

gouvernement  extérieur  »  :  le  père,  en  effet,  ne  gouverne  que 

les  membres  de  sa  famille  ;  tandis  que  le  prince  gouverne  tous 

ceux  qui  appartiennent  à  la  cité  ou  à  la  nation  :  et  cependant, 

nous  l'avons  dit,  même  en  ce  qui  est  du  gouvernement,  la  zone 

de  ce  qu'il  comprend,  pour  le  gouverné  lui-même,  est,  sans 

proportion,  plus  étendue  quand  il  s'agit  du  gouvernement  du 
père;  car  rien  ne  lui  échappe,  tandis  que  le  prince,  ou,  à  plus 

forte  raison,  les  autres  personnes  constituées  en  dignité  qui 

exercent  une  partie  de  la  puissance  publique,  n'atteignent  que 
certaines  manifestations  extérieures  de  la  vie  du  citoyen, 

comme  il  a  été  marqué  à  l'article  premier  de  la  question  pré- 
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sente.  Voilà  donc  en  quel  sens  il  est  dit  ici  que  le  prince  se 

compare  au  père  comme  la  vertu  universelle  à  la  vertu  parti- 

culière quant  au  gouvernement  extérieur.  S'il  s'agit  de  l'autre 
fonction  du  père,  nous  exclurions  totalement  la  comparaison. 

Et,  en  effet,  «  selon  que  le  père  est  le  principe  de  la  généra- 

lion,  ce  n'est  plus  le  prince  qui  se  compare  à  lui  comme  la 
vertu  universelle  à  la  vertu  particulière,  mais  la  vertu  divine, 

qui  est  la  vertu  produisant  toutes  choses  dans  l'être  ». 

L'ad  secaiiduni  fait  disparaître  totalement  l'objection  en  rame- 

nant ses  termes  à  la  distinction  du  corps  de  l'article.  «  Du 
côté  oij  les  personnes  constituées  en  dignité  sont  ordonnées  au 

bien  commun  »,  et  s'identifient  en  quelque  sorte  à  la  patrie, 
comme  ayant  droit  à  notre  culte  et  à  notre  honneur,  parce 

qu'elles  sont  dans  l'acte  même  de  leur  fonction  publique,  «  le 

culte  que  nous  leur  rendons  appartient,  non  pas  à  l'observance, 

mais  à  la  piété,  ainsi  qu'il  a  été  dit  ».  Et  donc  il  n'y  a  plus  à 

parler  d'opposition  par  rapport  à  la  vertu  de  piété,  comme  s'il 

s'agissait  de  quelque  chose  qui  lui  serait  supérieur;  tout  le 

bien  et  toute  l'excellence  de  l'acte  dont  il  s'agit  appartient  à 
la  piété  elle-même. 

L'ad  terliam  répond  que  «  l'honneur  et  le  culte  que  l'on  rend  ne 
doivent  pas  être  proportionnés  seulement  à  la  personne  à  qui  on 

les  rend,  considérée  en  elle-même;  mais  aussi  selon  qu'elle  se 
compare  aux  autres  personnes  qui  les  rendent.  Quand  bien 

même  donc  les  hommes  vertueux,  considérés  en  eux-mêmes, 

soient  plus  dignes  d'honneur  que  les  personnes  des  parents  ; 
cependant,  les  enfants  sont  plus  obligés,  en  raison  des  bienfaits 

reçus  et  du  lien  naturel,  à  rendre  le  culte  et  l'honneur  aux 

parents  qu'aux  hommes  vertueux  »;  et  la  vertu  de  piété,  qui 

répond  à  la  première  obligation,  l'emporte  sur  la  vertu  d'ob- 
servance, qui  répond  à  la  seconde. 

L'observance  a  pour  objet  propre  de  rendre  aux  personnes 
constituées  en  dignité  et,  par  une  sorte  de  conséquence  ou  de 

participation,  à  toutes  les  personnes  qui  se  distinguent  par 

quelque  mérite  ou  avantage  spécial  parmi  les  hommes,  le  culte 

et  l'honneur  qui  leur  sont  dus,  en  raison  de  leur  excellence. 
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C'est  la  vertu  qui  a  pour  objet  d'honorer  et  de  servir  tout  ce 
qui  excelle  parmi  les  hommes.  11  est  aisé  de  voir  qu'elle 

implique  quelque  chose  de  général,  susceptible  d'être  particu- 
larisé. Nous  devons  maintenant  nous  occuper  de  cette  parti- 

cularisalion  possible  de  la  vertu  d'observance,  ou  de  ce  que 

saint  Thomas  appelle  «  les  parties  de  l'observance  ».  A  ce 
sujet,  il  nous  avertit  que  «  nous  traiterons  :  premièrement,  de 

la  dulie,  qui  rend  l'honneur  et  les  autres  choses  qui  s'y  rap- 

portent, aux  personnes  supérieures;  secondement,  de  l'obéis- 
sance, qui  obéit  à  leur  commandement».  —  La  première  étude 

va  faire  l'objet  de  la  question  suivante. 



QUESTION  cm 

DE  LA  DULIE 

Cette  question  comprend  quatre  articles  : 

1°  Si  l'honneur  est  quelque  chose  de  spirituel  ou  de  corporel? 
2"  Si  l'honneur  est  dû  aux  seuls  supérieurs? 
3°  Si  la  dulie,  à  qui  il  appartient  de  rendre  l'honneur  et  le  culte 

aux  supérieurs,  est  une  vertu  spéciale  distincte  de  la  vertu  de 
latrie  ou  de  religion  ? 

4"  Si  elle  se  distingue  par  des  espèces  ? 

Ces  articles,  nous  le  verrons,  présentent  l'intérêt  le  plus  vif. 
Ils  compléteront,  de  la  façon  la  plus  heureuse,  tout  ce  que 

nous  avons  dit  jusqu'ici  de  la  vertu  d'observance,  et  nous  per- 
mettront de  mieux  voir  encore  les  rapports  qui  existent  entre 

la  religion  et  toutes  ces  autres  vertus  qui  viennent  au-dessous 

d'elle.  —  Le  premier  article  s'occupe  de  l'honneur  qui  se  rend 

parmi  les  hommes  et  qui  est,  nous  le  savons  déjà,  l'objet  plus 

spécial  de  la  vertu  d'observance.  Nous  verrons  ensuite  dans 
quels  rapports  cet  honneur  se  trouve  avec  la  vertu  de  dulie  ; 

et  la  vertu  de  dulie  avec  les  autres  vertus  qui  l'avoisinent.  — 

Voyons  d'abord  ce  que  c'est  que  l'honneur  tel  qu'on  k  rend 
parmi  les  hommes. 

Article  Premier, 

Si  l'honneur  implique  quelque  chose  de  corporel? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  l'honneur  n'impli- 
que point  quelque  chose  de  corporel  ».  —  La  première  arguë 

de  ce  que  «  l'honneur  est  une  marque  de  respect  en  témoi- 

gnage de  la  vertu ,   comme   on   peut  le   tirer  d'Aristote ,   au 
XII.  —  La  Religion.  Sa 
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livre  I  de  VÉthique  (ch.  v,  11.  ')  ;  de  S.  Th.,  leç.  5).  Or,  le  res- 
pect ou  la  révérejice  est  quelque  chose  de  spirituel  ;  car  le  fait 

de  révéler  ou  de  respecter  est  un  acte  de  la  crainte,  ainsi  (ju'il 

a  été  vu  plus  haut  (q.  81,  art.  y,  (id  /""').  Donc  l'honneur  est 
(juclquc  chose  de  spirituel  ».  —  La  seconde  objection  dit  que 

«  d'après  Aristole,  au  livre  IV  de  VÉthique  (ch.  m,  n.  i5;  de 
S.  Th.,  leç.  8),  Vhonnenr  est  la  récompense  de  la  vertu.  Or,  la 

vertu,  qui  consiste  principalement  dans  les  choses  spirituelles, 

ne  peut  pas  avoir  pour  récompense  quelque  chose  de  corporel  ; 

car  la  récompense  doit  être  plus  excellente  que  le  mérite. 

Donc  l'honneur  ne  consiste  point  dans  les  choses  corporelles  ». 
—  La  troisième  objection,  fort  intéressante,  et  qui  nous  vau- 

dra une  réponse  également  des  plus  intéressantes,  dit  que 

«  l'honneur  se  distingue  de  la  louange  et  aussi  de  la  gloire. 
Or,  la  louange  et  la  gloire  consistent  en  des  choses  extérieu- 

res. Donc  l'honneur  doit  consister  en  des  choses  intérieures  et 

spirituelles  ». 

L'argument  sed  contra  cite  «  saint  Jérôme  »,  qui,  «  expli- 
quant ce  mot  de  la  première  Épître  à  Timothée,  ch.  v  (v,  17)  : 

Les  prêtres  qui  gouvernent  comme  il  convient  doivent  recevoir  un 

double  honneur,  etc.,  dit  que  l'honneur  ici  se  prend  pour  l'au- 

mône ou  pour  le  présent.  Or,  l'une  et  l'autre  de  ces  deux  choses 

appartiennent  au  monde  corporel.  Donc  l'honneur  consiste  en 
des  choses  corporelles  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  déclare  que  «  l'honneur 

implique  un  certain  témoignage  rendu  à  l'excellence  de  quel- 

qu'un ;  aussi  bien  les  hommes  qui  veulent  être  honorés,  cher- 
chent le  témoignage  de  leur  excellence,  comme  on  le  voit  par 

Aristote,  au  livre  I  et  au  livre  VIII  de  VÉthique  (ch.  v,  n.  5  ; 

de  S.  Th.,  leç.  5;  ch.  viii,  n.  2  ;  de  S.  Th.,  leç.  8).  D'autre 
part,  le  témoignage  se  rend  devant  Dieu  ou  devant  les  hom- 

mes. Devant  Dieu,  qui  scrute  les  cœurs  {Prov.,  ch.  xxiv,  v.  12), 

le  témoignage  de  la  conscience  suffit.  Il  suit  de  là  que  l'hon- 
neur, devant  Dieu,  peut  consister  dans  le  seul  mouvement  du 

cœur  :  en  tant  que  quelqu'un  pense  intérieurement  soit  à  l'ex- 

cellence de  Dieu,  soit  aussi  à  l'excellence  de  quelque  autre 
devant  Dieu.  Mais,  devant  les  hommes,   nul  ne  peut  porter 
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qnelqno  témoignage,  si  ce  n'est  par  des  signes  extérieurs  :  tels 

que  les  paroles,  comme  si  quelqu'un  exprime  oralement  l'ex- 

cellence de  quelqu'un;  ou  les  faits,  comme  sont  les  inclina- 
tions, ou  les  prévenances,  ou  autres  choses  de  ce  genre;  ou 

aussi  les  choses  extérieures,  comme  l'oblation  de  présents  ou 

de  dons,  ou  l'établissement  d'images  et  de  statues,  ou  autres 

clioses  de  ce  genre.  Et,  à  ce  titre,  l'honneur  consiste  in  des 
signes  extérieurs  et  corporels  ». 

L'«c/  priinam  fait  observer  que  «  la  révérence  n'est  pas  la 

même  chose  que  l'honneur;  mais,  d'une  part,  elle  est  le  prin- 

cipe qui  meut  à  honorer,  en  tant  que  la  révérence  qu'on  a 

pour  quelqu'un  fait  qu'on  l'honore;  et,  d'autre  part,  elle  est  la 

fin  de  l'honneur,  en  tant  qu'on  honore  quelqu'un  pour  qu'il 
soit  tenu  en  révérence  par  les  autres  ».  —  Nous  avions  déjà 

vu.  dans  le  traité  de  la  religion,  cette  différence  entre  la  révé- 

rence et  le  culte  :  l'une  appartenant  au  don  de  crainte  ;  et 

l'autre,  à  la  vertu  de  religion  (q.  8i,  art.  2,  ad  7"'").  —  Il  ne 

s'ensuit  donc  pas,  comme  le  voulait  l'objection,  que  si  la  révé- 
rence ou  le  respect  sont  quelque  chose  de  spirituel  et  non  de 

corporel,  il  en  soit  de  même  de  l'honneur,  du  moins  parmi 
les  hommes. 

L'od  secundurn  répond  par  une  magnifique  remarque  d'Aris- 

tote,  au  même  endroit  que  citait  l'objection.  Et  c'est  que 

a  l'honneur  n'est  point  la  récompense  suffisante  de  la  vertu  ; 
mais  il  ne  peut  rien  y  avoir,  dans  les  choses  humaines  et  cor- 

porelles, de  plus  grand  que  l'honneur  :  en  ce  sens  que  les  cho- 

ses corporelles  elles-mêmes  sont  des  signes  rendus  à  l'excel- 
lence de  la  vertu.  Or  »,  ajoute  saint  Thomas,  en  une  parole 

non  moins  superbe,  «  il  est  du  au  bien  et  au  beau  qu'on  les 

manifeste  »,  ou  qu'on  les  fasse  éclater  au  dehors,  par  des  si- 
gnes et  des  témoignages,  «  selon  cette  déclaration  marquée  en 

saint  Mathieu,  ch.  v  (v.  i5)  :  On  n'allume  point  une  lampe  pour 
la  mettre  sous  le  boisseau;  mais  on  la  met  sur  le  chandelier,  ajin 

(pi elle  brille  pour  tous  ceux  qui  sont  dans  la  maison.  Et,  pour 

autant,  l'honneur  est  dit  la  récompense  de  la  vertu  ».  —  De 
toutes  les  récompenses  que  les  hommes  doivent  à  la  vertu, 

celle-là  est  la  plus  grande,  la  plus  excellente.  Elle  est  cepen- 
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dant,  comme  le  notait  déjà  Aristote,  insuffisante.  Aussi  bien 

nous  savons,  par  la  foi,  qu'il  est  une  autre  récompense  de  la 

vertu,  la  seule  qui  soit  digne  d'elle  :  et  c'est  la  béatitude. 
Saint  Thomas  nous  dira  plus  lard,  en  une  réponse  qui  rap- 

pellera celle  que  nous  venons  de  voir,  que  u  l'homme  vertueux 

ne  doit  point  rechercher  l'honneur  comme  prix  ou  récom- 
pense de  sa  vertu  ;  mais  la  béatitude,  qui  est  la  fin  de  la  vertu  w 

(q.  i3i,  art.  i,  ad  2""").  —  Et  voilà  précisément  l'ordre  parfait 

sur  cette  terre  :  l'homme  vertueux  s'appliquant  en  tout,  avec 
un  zèle  sans  relâche,  à  la  vertu,  non  seulement  pour  la  beauté 

de  la  vertu  et  pour  le  bien  moral  qu'elle  constitue,  comme  le 
voudraient  à  des  degrés  et  pour  des  motifs  divers,  les  scotistes, 

les  kantiens,  et  les  tenants  de  l'amour  pur,  mais  aussi  et  fina- 
lement pour  la  conquête  de  la  béatitude  à  titre  de  récompense 

et  de  couronne  ;  sans  se  soucier  de  ce  que  font  les  hommes 

pour  reconnaître  sa  vertu,  tout  en  faisant  lui-même,  précisé- 

ment parce  qu'il  s'applique  à  la  vertu,  ce  qu'il  faut  pour  être 
digne  des  plus  grandes  récompenses  et  par  suite  des  plus 

grands  honneurs  que  les  hommes  puissent  accorder.  Quant 

aux  hommes  eux-mêmes,  leur  devoir  est  de  rendre  à  la  vertu 

les  honneurs  les  plus  grands. 

IJad  tertium  nous  marque  exactement  en  quoi  consistent  et 

en  quoi  diffèrent  l'honneur,  la  louange  et  la  gloire,  que  l'ob- 

jection voulait  opposer.  —  «  La  louange  se  distingue  de  l'hon- 

neur, d'une  double  manière.  D'abord,  parce  que  la  louange 

consiste  dans  les  seuls  signes  des  paroles,  tandis  que  l'honneur 

consiste  en  n'importe  quels  signes  extérieurs.  Ensuite,  parce 

que  la  manifestation  de  l'honneur  nous  fait  rendre  témoignage 

à  l'excellence  de  quelqu'un  d'une  façon  absolue  ;  tandis  que 
par  la  louange  nous  rendons  témoignage  à  la  bonté  de  quel- 

qu'un selon  qu'elle  dit  ordre  à  la  fin,  comme  nous  louons 

celui  qui  agit  bien  en  vue  de  la  fin  ;  et  l'honneur  porte  aussi 

sur  ce  qu'il  y  a  de  meilleur,  qui  n'est  pas  ordonné  à  une  fin, 

mais  qui  est  déjà  établi  en  sa  fin,  ainsi  qu'on  le  voit  par  Aris- 

tote, au  livre  I  de  VÉthiqae  »  et  que  nous  l'avons  soigneuse- 
ment noté  plus  haut,  dans  le  traité  de  la  religion,  q.  91,  art.  i, 

ad  i'"".  —  «  Quant  à  la  gloire,  elle  est  un  effet  de  l'honneur  et 
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de  la  louange.  Dès  là,  en  effet,  que  nous  rendons  témoignage  » 

ou  que  nous  donnons  des  signes  au  dehors  «  de  la  bonté  de 

quelqu'un,  sa  bonté  éclate  dans  la  connaissance  de  plusieurs. 

Et  c'est  cela  que  le  mot  gloire  implique;  car  on  dit  la  gloire, 
comme  on  dirait  la  chose  claire  (dans  le  texte  latin  gloria, 

claria).  Aussi  bien,  sur  l'Épître  aux  Romains,  ch.  i  (ou  plutôt, 
ch.  XVI,  V.  27),  la  glose  de  saint  Ambroise  (ou  plutôt  de  S.  Au- 

gustin) dit  que  la  gloire  est  une  connaissance  claire  accompa- 

gnée de  louange  :  clara  nolitia  cum  lande  »  ;  définition  de  la  gloire, 

qui  est  demeurée  classique.  —  On  aura  remarqué  ces  admira- 

bles précisions  de  doctrine  sur  l'honneur,  la  louange,  et  la 
gloire;  et  la  place  légitime  que  ces  sortes  de  biens  —  les  plus 

grands  qui  soient  parmi  les  hommes  —  doivent  occuper  dans 

l'ordre  de  la  vie  morale. 

L'honneur  humain,  qui  est  le  témoignage  rendu  parmi  les 

hommes  à  l'excellence  de  quelqu'un,  doit  nécessairement  com- 

prendre quelque  chose  d'extérieur  et  de  corporel.  —  Mais,  cet 
honneur,  à  qui  sera-t-il  dû,  proprement,  parmi  les  hommes  : 

est-ce  aux  supérieurs,  et  aux  seuls  supérieurs?  La  question,  ici 

encore,  est  du  plus  haut  intérêt,  pour  tout  l'ordre  de  la  vie 

humaine.  Saint  Thomas  va  la  résoudre  à  l'article  qui  suit. 

Article  IL 

Si  l'honneur  proprement  est  dû  aux  supérieurs? 

Quatre  objections  veulent  prouver  que  «  l'honneur  n'est 
point  dû  proprement  aux  supérieurs  ».  —  La  première  dit  que 

«  l'ange  est  supérieur  à  n'importe  quel  homme  qui  vit  sur 
cette  terre  ;  selon  cette  parole  marquée  en  saint  Matthieu, 

ch.  XI  (v.  Il)  :  Celui  qui  est  le  moindre  dans  le  Royaume  des 

cieux  est  plus  grand  que  Jean  le  Baptiste.  Or,  l'ange  ne  permit 

point  à  Jean  (l'auteur  de  VApocalypse)  de  l'honorer,  comme  on 
le  voit,  au  dernier  chapitre  de  VApocalypse  (v.  8,  9).  Donc 

l'honneur  n'est  point  dû   aux   supérieurs   ».   —    La  seconde 



ho-2  SOMME    THÉOLOGIQUE. 

objection  raj)pelle  ̂ jue  d  l'honneur  est  dû  à  quelqu'un  comme 

témoignage  de  sa  vertu,  ainsi  qu'il  a  été  dit  (art.  prér.;  q.  O.S, 
art.  3).  Or,  quelquefois  il  arrive  (jue  les  supérieurs  ne  sont  pas 

des  hommes  vertueux.  Donc  l'honneur  ne  leur  est  point  dû; 

comme,  du  reste,  il  n'est  point  dû  aux  démons,  qui,  cepen- 

dant, nous  sont  supérieurs  dans  l'ordre  de  nature  ».  —  La  troi- 
sième objection  apporte  deux  textes  de  la  Sainte  Écriture,  où 

«  il  est  dit,  dans  l'Épitre  aux  Romains,  ch.  xii  (v.  lo)  :  Préve- 
nez-vous les  uns  les  autres  par  l'honneur;  et  dans  la  première 

épître  de  saint  Pierre,  ch.  ii  (v.  17)  :  Honorez  louf  le  monde.  Or, 

ceci  ne  serait  point  à  observer,  si  l'honneur  était  dû  aux  seuls 

supérieurs.  Donc  l'honneur  n'est  point  dû  proprement  aux 
supérieurs  ».  —  La  quatrième  objection  cite  divers  exemples 

de  la  Sainte  Écriture,  où  nous  voyons  que  l'honneur  est  rendu 
par  des  rois  à  des  inférieurs.  <(  11  est  dit,  en  elïet,  dans  le  livre 

de  Tobie,  ch.  i  (v.  i(i),  que  Tobie  avait  dix  talents,  de  ceux  dont 

le  roi  l'avait  honoré.  Nous  lisons  également,  dans  le  livre  d'Es- 

Iher,  ch.  vi  (v.  11),  qu'Âssuérus  honora  Mardochée,  et  fit  crier 
devant  lui  :  De  cet  honneur  est  digne  celui  que  le  roi  a  voulu 

honorer.  Donc  l'honneur  est  rendu  même  à  des  inférieurs.  Et, 

par  suite,  il  ne  semble  pas  que  l'honneur  soit  dû  proprement 
aux  supérieurs  ». 

L'argument  sed  contra  en  appelle  à  «  Aristote  »,  qui  «  dit, 
au  livre  l  de  VÉthique  (ch.  xu,  n.  A;  de  S.  Th.,  leç.  18),  que 

l'honneur  est  dû  aux  excellents  ou  aux  meilleurs  .   optimis  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  va  nous  expliquer  le  vrai 
sens  du  mot  supérieurs,  dont  il  est  ici  question.  11  nous  rap- 

pelle que  «  comme  il  a  été  dit  (art.  préc),  l'honneur  n'est  pas 

autre  chose  qu'une  certaine  protestation  »  ou  manifestation 

extérieure  «  de  l'excellence  de  la  bonté  de  quelqu'un  ».  11  s'en- 

suit que  quiconque  excelle  en  bonté,  sera  susceptible  d'hon- 

neur. «  Or,  l'excellence  de  quelqu'un  peut  se  considérer,  non 
pas  seulement  par  comparaison  à  celui  qui  honore,  en  telle 

sorte  que  soit  plus  excellent  que  lui  celui  qui  est  honoré  ; 

mais  aussi  à  prendre  le  sujet  en  lui-même,  ou  par  comparai- 

son à  certains  autres.  Et,  dans  ce  sens,  l'honneur  est  toujours 

dû  à  quelqu'un   pour  quelque  excellence  ou  supériorité.    11 
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n'est  point  nécessaire,  en  effet,  que  celui  qui  est  honoré  soit 

plus  excellent  que  celui  qui  l'honore;  mais  il  peut  l'être  plus 
que  certains  autres;  ou  aussi  plus  que  celui  qui  Ihonorc, 

sous  certains  rapports,  quoique  non  d'une  façon  pure  et 
simple  ». 

L'rtd  priniuni  répond  que  «  l'ange  détourna  Jean  de  l'hono- 

rer, non  d'un  honneur  quelconque,  mais  de  l'honneur  consis- 

tant dans  l'adoration  de  latrie  qui  est  due  à  Dieu.  —  Ou,  aussi, 

de  l'honneur  du  culte  de  dulie,  pour  montrer  la  dignité  de 

Jean,  devenu,  par  le  Christ,  l'égal  des  anges,  selon  l'espoir  de 
la  gloire  des  enfants  de  Dieu.  Et,  à  cause  de  cela,  il  ne  voulait 

point  être  adoré  de  lui  comme  supérieur  ». 

L'ad  secundum  déclare  que  «  si  les  prélats  «  ou  tous  autres 

supérieurs  «  sont  mauvais,  ils  ne  sont  pas  honorés  pour  l'ex- 

cellence de  leur  vertu  propre,  mais  pour  l'excellence  de  leur 
dignité,  selon  laquelle  ils  sont  les  ministres  de  Dieu.  Et  en 

eux  aussi  est  honorée  toute  la  communauté  à  laquelle  ils  pré- 

sident. —  Quant  aux  démons,  ils  sont  irrévocablement  mau- 

vais», et  n'ont,  de  par  ailleurs,  aucune  prélature  ou  supériorité 
de  dignité  par  rapport  à  nous.  Aussi  bien,  u  ils  doivent  être 

tenus  plutôt  comme  ennemis,  qu'honorés  »  en  aucune  ma- 
nière. 

L'«f/  ierlium  dit  qu"  «  en  tout  homme  il  se  trou>e  quelque 
chose  qui  peut  nous  le  faire  considérer  comme  supérieur;  selon 

cette  parole  de  l'Épître  aux  Philippiens,  ch.  ii  (v.  3)  :  Vous 
tenant  par  humitilé  supérieurs  les  uns  les  autres.  Et,  à  ce  titre, 

tous  doivent  aussi  se  prévenir  dans  l'honneur  à  se  rendre  ». 
—  Comme  la  société  des  hommes  se  transformerait,  si  tous 

s'inspiraient,  dans  la  pratique,  de  ces  merveilleux  enseigne- 

ments :  au  lieu  du  règne  de  l'envie  et  du  sot  orgueil,  ce  serait 

une  émulation  réciproque  d'égards  et  de  prévenances  dans  la 
déférence  et  la  politesse  la  plus  exquise. 

L'ad  quartum  fait  observer  que  même  «  les  personnes  privées 

peuvent  être  honorées  par  les  rois ,  non  qu'elles  leur  soient 

supérieures  dans  l'ordre  de  la  dignité,  mais  en  raison  de  quel- 
que excellence  de  vertu  qui  se  trouve  en  elles.  Et  c'est  ainsi 

que  Tobie  et  Mardochée  furent  honorés  par  des  rois  ».  On  con- 
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naît,  sur  ce  dernier  trait,   les  beaux  vers  de  Kacine.  Assuérus 

interroge  l'orgueilleux  Aman. 

Que  doit  faire  un  prince  inagnaniinc 

Qui  veut  combler  d'honneurs  un  sujet  qu'il  estime? 

Par  quel  gage  éclatant  et  digne  d'un  grand  roi, 
Puis-je  récompenser  le  mérite  et  la  foi? 
Ne  donne  point  de  borne  à  ma  recoimaissance, 

Mesure  tes  conseils  sur  ma  vaste  puissance. 

Et  Aman,  de  répondre,  pensant  bien  que  c'est  lui  que  le  roi 
veut  ainsi  honorer  : 

» 

Seigneur,  je  cherche,  j'envisage 

Des  monarques  persans  la  conduite  et  l'usage. 
Mais  à  mes  yeux  en  vain  je  les  rappelle  tous  : 

Pour  vous  régler  sur  eux,  que  sont-ils  près  de  vous?  j 

Votre  règne  aux  neveux  doit  servir  de  modèle.  7- 

Vous  voulez  d'un  sujet  reconnaître  le  zèle. 
L'honneur  seul  peut  flatter  un  esprit  généreux. 
Je  voudrais  donc.  Seigneur,  que  ce  mortel  heureux 

De  la  pourpre  aujourd'hui  paré  comme  vous-même, 
Et  portant  sur  le  front  le  sacré  diadème. 
Sur  un  de  vos  coursiers  pompeusement  orné, 

Aux  yeux  de  vos  sujets  dans  Suse  fût  mené; 

Que  pour  comble  de  gloire  et  de  magnificence, 
Un  seigneur  éminent  en  richesse,  en  puissance, 

Enfin  de  votre  empire  après  vous  le  premier, 

Par  la  bride  guidât  son  si\perbe  coursier. 

Et  lui-même,  marchant  en  habits  magnifiques, 
Criât  à  haute  voix  dans  les  places  publiques  : 

Mortels,  prosternez-vous.  C'est  ainsi  que  le  roi 
Honore  le  mérite  et  couronne  la  foi. 

Mais  Assuérus  de  répondre  : 

Je  vois  que  la  sagesse  elle-même  t'inspire. 
Avec  mes  volontés  ton  sentiment  conspire. 

Va,  ne  perds  point  de  temps.  Ce  que  tu  m'as  dicté. 

Je  veux  de  point  en  point  qu'il  soit  exécuté. 
La  vertu  dans  l'oubli  ne  sera  plus  cachée. 
Aux  portes  du  palais  prends  le  juif  Mardochée  : 

C'est  lui  que  je  prétends  honorer  aujourd'hui, 
Ordonne  son  triomphe  et  marche  devant  lui. 
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Que  Suse  par  ta  voix  de  son  nom  retentisse 
îlt  fais  à  son  aspect  que  tout  genou  fléchisse. 

Eslher,  acte  II,  scène  v. 

I!  est  une  vertu  qui  a  pour  objet  propre  de  rendre  aux  supé- 

rieurs l'honneur  qui  leur  est  dû.  Cette  vertu,  nous  la  connais- 

sons déjà  :  c'est  l'observance.  Mais  c'est  aussi  la  vertu  de  dulie. 
Et  nous  nous  occupons  même  tout  spécialement  de  cette 

dernière  vertu  dans  la  question  actuelle.  Comment  concevoir 

le  rapport  de  ces  diverses  vertus  entre  elles,  alors  qu'elles 

semblent  avoir  un  même  objet.  C'est  ce  qu'il  nous  reste  à 
considérer.  Et,  là-dessus,  nous  examinerons  deux  choses  :  si 

la  vertu  de  dulie  est  une  vertu  spéciale  ;  et  si  elle-même  se 

distingue  en  plusieurs  vertus.  —  Le  premier  point  va  faire 

l'objet  de  l'article  qui  suit. 

Article  III. 

Si  la  dulie  est  une  vertu  spéciale  distincte  de  la  vertu 
de  latrie  ? 

Saint  Thomas  compare  directement  la  vertu  de  dulie  à  la 

vertu  de  latrie,  parce  que  toutes  deux  impliquent  une  raison 

de  service,  et  de  service  à  l'endroit  d'un  maître  ou  d'un  seigneur. 

C'est  cette  forme  spéciale  d'honneur,  qui  est  ici  considérée, 

tout  en  comprenant  aussi,  bien  entendu,  l'honneur  au  sens 
plus  général  mentionné  dans  les  deux  premiers  articles. 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  la  dulie  n'est  pas  une 
vertu  spéciale,  distincte  de  la  vertu  de  latrie  d.  —  La  première 

cite  «  la  glose  »,  qui,  «  sur  cette  parole  du  psaume  (vu,  v.  i)  : 

Seigneur,  mon  Dieu,  fai  espéré  en  vous,  dit  :  Seigneur  de  toutes 

choses  par  la  puissance,  à  qui  est  due  la  dulie  ;  Dieu,  par  la  créa- 

tion, à  qui  est  due  la  latrie.  Or,  il  n'est  pas  une  vertu  distincte 

qui  soit  ordonnée  à  Dieu  selon  qu'il  est  le  Seigneur,  et  une 

autre  qui  soit  ordonnée  à  Lui  selon  qu'il  est  Dieu.  Donc  la 

dulie  n'est  pas  une  vertu  distincte  de  la  latrie  »  ou  de  la  reli- 

gion. —  La  seconde  objection  déclare  que  «  d'après  Aristote, 
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au  livre  NUI  de  VÉlhbjue  (cli.  viii,  n.  i;  de  8.  Th.,  leç.  8), 

être  aimé  est  semblable  à  ce  qui  est  être  honoré.  Or,  c'est  une 
même  vertu  de  charité  qui  fait  aimer  Dieu  et  aus.si  le  prochain. 

Donc  la  dulie,  qui  lionore  le  prochain,  n'est  pas  une  autre 
vertu  que  la  vertu  de  latrie,  qui  honore  Dieu  ».  —  La  troisième 

objection  fait  observer  que  «  c'est  un  même  mouvement  qui 

va  vers  l'image  et  vers  la  chose  dont  elle  est  l'image.  Or,  par 

la  dulie,  l'homme  est  honoré  en  tant  qu'il  est  à  l'image  de 
Dieu;  il  est  dit,  en  effet,  au  livre  de  la  Sagesse,  ch.  ii  (v.  22,  28), 

au  sujet  des  impies,  qu  ils  n'ont  pas  jugé  l'honneur  des  âmes 

saintes  ;  car  Dieu  a  créé  l'homme  pour  l'immortalité,  et  II  l'a  fait 

à  l'image  de  sa  ressemblance.  Donc  la  dulie  n'est  pas  une  vertu 
distincte  de  la  vertu  de  latrie,  qui  honore  Dieu  ». 

L'argument  sed  contra  est  un  te.xte  formel  de  «  saint  Augus- 
tin »  qui  «  dit,  au  livre  X  de  la  Cité  de  Dieu  (ch.  i),  que  autre  est 

le  service  qui  est  dû  aux  hommes,  en  raison  duquel  l'Apôtre  com- 

mande aux  esclaves  d'être  soumis  à  leurs  maîtres,  et  qui,  en  grec, 
porte  le  nom  de  dulie;  et  autre  la  latrie,  qui  est  le  service  se  rap- 

portant à  Dieu  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  s'appuie  sur  le  grand 
principe,  énoncé  plus  haut  (q.  loi,  art.  3),  que  «  là  011  se 

trouve  une  autre  raison  de  dette,  il  est  nécessaire  qu'il  s'y  trouve 
une  autre  vertu  qui  rende  cette  dette.  Or,  la  raison  qui  fait 

que  le  service  est  dû  à  Dieu  et  qu'il  est  dû  à  l'homme  est 
une  raison  autre;  comme  est  autre  la  raison  qui  fait  que  Dieu 

est  Maître  ou  Seigneur,  et  que  l'homme  l'est  aussi.  C'est  qu'en 
effet.  Dieu  a  le  domaine  plein  et  principal  par  rapport  à  toute 

créature  et  pour  tout  ce  qui  est  en  elle  ;  car  elle  est  totalement 

soumise  à  sa  puissance.  L'homme,  au  contraire,  participe 
seulement  une  certaine  similitude  du  domaine  divin,  selon 

qu'il  a  un  pouvoir  particulier  sur  quelque  homme  ou  sur 
quelque  créature.  Il  suit  de  là  que  la  dulie  qui  rend  le  service 

dû  à  l'homme  ayant  raison  de  maître  est  une  autre  vertu  que 

la  latrie  qui  rend  le  service  dû  au  domaine  divin.  Et  c'est  une 

espèce  de  l'observance.  Par  l'observance,  en  effet,  nous  hono- 
rons toutes  les  personnes  qui  excellent  en  dignité;  par  la  dulie 

proprement  dite,  les  esclaves  vénèrent  leurs  maîtres  :  le  mot 
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grec  BouXt'a  désignant  la  même  chose  que  le  mot  latin  servUiis  », 
en  français  servitude.  —  On  le  voit  :  la  dulie  proprement  dite 

était  la  vertu  réglant  les  rapports  de  l'esclave  envers  son  maî- 

tre; on  peut  l'entendre  aussi,  dans  un  sens  plus  large,  de  la 
vertu  réglant  les  rapports  des  serviteurs  envers  leurs  maîtres. 

—  Nous  aurons  à  préciser  encore  les  diverses  acceptions  du 

mot  dulie,  à  l'article  suivant. 

L'ad  primum  explique  que  <t  comme  la  religion  est  appelée  du 
nom  de  piété  par  excellence,  en  tant  que  Dieu  a  par  excellence 

la  raison  de  Père;  de  même,  aussi,  la  latrie  est  appelée  dulie 

par  excellence,  en  tant  que  Dieu  est  par  excellence  le  Seigneur 

et  le  Maître.  Mais  la  créature  ne  participe  pas  la  puissance 

de  créer,  en  raison  de  laquelle  on  doit  à  Dieu  la  latrie.  Et  c'est 
à  cause  de  cela  que  la  glose  en  question  a  fait  la  distinction 

que  l'objection  rappelait,  attribuant  la  latrie  à  Dieu,  en  raison 
de  la  création,  qui  ne  se  communique  pas  à  la  créature;  et  la 

dulie,  en  raison  du  domaine,  qui  est  communiqué  à  la  créa- 
ture »  par  participation. 

L'ad  secundam  fait  observer  que  «  la  raison  d'aimer  le  pro- 
chain )),  dans  l'amour  de  charité,  ((  est  Dieu  :  car  nous  n'ai- 
mons, dans  le  prochain,  par  la  charité,  que  Dieu  »  et  ce  qui 

est  le  bien  de  Dieu.  «  Et  c'est  pour  cela  que  c'est  la  même 
charité  par  laquelle  nous  aimons  Dieu  et  le  prochain.  Mais  il 

est  d'autres  amitiés,  différentes  de  la  charité,  selon  d'autres 

raisons  qui  font  qu'on  aime  les  hommes.  Et,  pareillement,  la 

raison  du  service  rendu  à  Dieu  et  du  service  rendu  à  l'homme, 
étant  toute  autre,  et  de  même  la  raison  de  les  honorer,  on 

n'aura  pas  une  même  vertu  pour  la  latrie  et  la  dulie  ». 

L'ad  tertium  dit  que  »  le  mouvement  qui  est  vers  limage  en 

tant  qu'image  se  rapporte  à  la  chose  dont  elle  est  l'image;  mais 

tout  mouvement  qui  est  vers  l'image  n'est  point  vers  elle  en 

tant  qu'image.  Et  voilà  pourquoi  quelquefois  le  mouvement 
qui  est  vers  limage  est  distinct  spécifiquement  du  mouvement 

qui  est  vers  la  chose  »  :  tel,  par  exemple,  le  mouvement  qui 

est  vers  l'image  sous  sa  raison  d'oeuvre  d'art,  ou  sous  sa  raison 

de  telle  matière.  «  Et,  précisément,  nous  disons  que  l'honneur 
ou  la  sujétion  de  la  dulie  regarde,  dune  façon  absolue,  une 
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certaine  dignité  de  l'homme  »  selon  (juil  est  en  lui-même  et 

distinctement  de  Dieu.  «  C'est  qu'en  eflet,  bien  que  selon  cette 

dignité,  l'homme  soit  à  l'image  ou  à  la  ressemblance  de  Dieu, 

cependant  l'homme  qui  rend  à  un  autre  le  respect  »  en  raison 
de  la  dignité  qui  est  en  lui,  «  ne  rapporte  pas  toujours  cela  à 

Dieu  d'une  façon  actuelle.  —  Un  peut  dire  aussi  que  le  mouve- 

ment qui  est  vers  l'image  est  »  toujours  ((  d'une  certaine  ma- 

nière vers  la  chose  »  dont  elle  est  limage;  «  mais  »  l'inverse 

n'est  pas  vrai,  et  «  le  mouvement  qui  est  vers  la  chose  n'a  pas 

à  être  vers  l'image,  il  suit  de  là  que  le  respect  que  l'on  rend 

à  quelqu'un  en  tant  qu'il  est  à  l'image  de  Dieu  »,  ou  en  raison 

de  ce  par  quoi  il  est  à  son  image,  «  rejaillit  ou  remonte  d'une 

certaine  manière  jusqu'à  Dieu;  mais  il  est  cependant  un  autre 

hommage  qui  est  rendu  à  Dieu  Lui-même,  et  qui  n'appartient 

en  aucune  manière  à  l'image  »  :  c'est  cet  hommage  qui  cons- 

titue le  culte  de  latrie  ;  tandis  que  l'autre  est  celui  de  dulie. 

La  dulie,  qui  rend  à  un  maître  humain  ou  créé  le  service 

qui  lui  est  dû,  est  distincte  essentiellement  de  la  vertu  de  latrie 

ou  de  religion,  qui  rend  le  service  dû  au  Maître  souverain  et 

incréé.  —  Mais  cette  vertu  de  dulie,  ainsi  appliquée  au  service 

du  maître  humain  ou  créé,  est-elle  une  vertu  qui  soit  une  et 

qui  termine  un  ordre  de  vertu  ;  ou  faut-il  la  concevoir  comme 
une  vertu,  en  quelque  sorte  générique,  qui  comprendrait  sous 

elle  d'autres  espèces.  En  répondant  à  cette  question,  saint 
Thomas  achèvera  de  préciser  tout  ce  qui  a  trait  aux  rapports 

de  la  dulie  avec  l'observance  et  avec  la  religion.  —  Sa  réponse 

va  faire  l'objet  de  l'article  qui  suit. 

Article  IV. 

Si  la  dulie  a  diverses  espèces? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  la  dulie  a  diverses 

espèces  ».  —  La  première  arguë  de  ce  que  «  par  la  dulie  on 

rend  au  prochain  l'honneur.   Or,  les  divers  prochains  sont 
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honorés  selon  des  raisons  diverses  :  tels  le  roi,  le  père,  le 

maître  ;  comme  on  le  voit  par  Arislote  au  livre  IX  de  VÉlhiqiie 

(ch.  II,  n.  7  ;  de  S.  Th.,  leç.  2).  Puis  donc  que  la  diverse 

raison  de  l'objet  diversifie  l'espèce  de  la  vertu,  il  semble  que 

la  dulie  se  divise  en  vertus  qui  diffèrent  d'espèce  ».  —  La 
seconde  objection  dit  que  «  le  milieu  diffère  spécifiquement  de 

l'extrême  ;  c'est  ainsi  que  le  pâle  diffère  spécifiquement  du 

blanc  et  du  noir.  Or.  l'hyperdulie  semble  être  le  milieu  entre 
la  latrie  et  la  dulie  :  on  la  rend,  en  effet,  aux  créatures  qui 

ont  une  affinité  spéciale  par  rapport  à  Dieu  ;  comme  à  la  bien- 

heureuse Vierge,  en  tant  qu'Elle  est  la  Mère  de  Dieu.  Donc  il 

semble  que  les  dulies  soient  différentes  d'espèce  :  l'une,  pure 

et  simple;  et  l'autre,  hyperdulie  ».  —  La  troisième  objection 
fait  remarquer  que  «  comme  dans  la  créature  raisonnable,  se 

trouve  l'image  de  Dieu,  en  raison  de  laquelle  on  l'honore  ;  de 
même,  aussi,  dans  la  créature  dénuée  de  raison  se  trouve  le 

vestige  ou  la  trace  de  Dieu.  Or,  autre  est  la  raison  de  ressem- 

blance marquée  dans  le  nom  d'image  et  autre  la  raison  de 
ressemblance  marquée  dans  le  nom  de  vestige.  Il  faudra  donc 

aussi  que  nous  ayons,  à  ce  titre,  diverses  espèces  de  dulie; 

alors  surtout  qu'à  certaines  créatures  dénuées  de  raison  l'hon- 

neur est  rendu,  comme  au  bois  de  la  sainte  Croix,  et  à  d'autres 
de  ce  genre  ». 

L'argument  sed  contra  se  contente  de  faire  observer  que  «  la 
dulie  se  divise  contre  la  latrie.  Or,  la  latrie  ne  se  divise  point 

en  diverses  espèces.  Donc  la  dulie  non  plus  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  nous  avertit  que  «  la 

dulie  peut  se  prendre  d'une  double  manière.  —  D'abord,  d'une 

façon  commune,  selon  qu'elle  rend  le  respect  et  la  révérence 

à  n'importe  quel  homme,  en  raison  d'une  certaine  excellence. 
Et,  entendue  de  la  sorte,  elle  comprend  sous  elle  la  piété,  et 

l'observance  et  toute  autre  vertu  qui  rend  à  l'homme  le  respect. 

A  ce  titre,  elle  a  des  parties  diverses  en  espèce.  —  D'une  autre 
manière,  elle  peut  se  prendre  dans  un  sens  strict,  selon  que 

par  elle  l'esclave  rend  au  maître  le  respect  ;  car  le  mot  dulie 
signifie  servilade,  comme  il  a  été  dit  (art.  3).  Entendue  de  la 

sorte,  elle  ne  se  divise  point  en  diverses  parties,  mais  elle  est 
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une  des  espèces  de  robscrvance,  inarfjuée  par  Cicéion  {HIk'Io- 

rique,  liv.  II,  cli.  i.iii)  :  pour  cette  raison  que  l'esclave  révère 

son  maître,  à  un  autre  titre  que  le  soldat  son  chef,  et  l'élève 
son  maître,  et  ainsi  des  autres  rapports  du  niêine  genre  ». 

Vud  prirmun  répond  que  «  l'objection  procède  de  la  dulie 

prise  d'une  l'açon  commune  ». 

Uad  secundum  déclare  que  «  l'iiypeidulic  est  la  plus  excel- 

lente des  espèces  de  la  dulie  prise  d'une  façon  commune.  Car 

le  respect  qui  est  dû  à  l'homme  en  raison  de  l'alïinité  qui  l'unit 
à  Dieu,  est  de  tous  le  plus  grand  ». 

Vad  lerliuin  dit  qu'  «  à  la  créature  dénuée  de  raison,  si  on 
la  considère  en  elle-même,  aucun  hoimeur,  ou  aucune  sujétion, 

n'est  dû  de  la  part  de  l'homme  ;  bien  plus  toute  créature  de 

cette  espèce  est  naturellement  soumise  à  l'homme.  —  Que  si 

la  Croix  du  Christ  est  honorée,  c'est  du  même  honneur  qui 
est  rendu  au  Christ;  comme  la  pourpre  du  roi  est  honorée  du 

même  honneur  que  le  roi,  ainsi  que  le  dit  saint  Jean  Damas- 
cène,  au  livre  IV  »  {de  la  Foi  Orthodoxe,  ch.  m). 

La  doctrine  de  cet  article  jointe  à  celle  des  articles  précé- 
dents nous  permet  de  fixer  dans  leur  plénitude  les  divers  sens 

du  mot  dulie,  et  les  multiples  vertus  auxquelles  il  peut  être 

appliqué.  La  dulie  implique  essentiellement  la  raison  de  ser- 
vice. Mais  le  service  peut  se  prendre  en  des  sens  très  divers 

selon  la  nature  des  personnes  que  l'on  sert.  —  H  y  a  d'abord 
le  service  de  Dieu,  qui  se  dira  au  sens  le  plus  parfait  et  le  plus 

compréhensif  de  ce  mot.  La  dulie,  entendue  au  sens  de  ce  ser- 

vice, n'est  pas  autre  que  la  vertu  de  religion.  C'est  au  nom  de 
cette  vertu  que  nous  sommes  dits  et  que  nous  sommes  les 
serviteurs  de  Dieu.  —  Vient  ensuite  le  service  de  la  créature 

et  plus  spécialement  de  la  créature  humaine  qui  nous  tient  de 

plus  près.  Ce  service  est  appelé,  lui  aussi,  du  nom  général  de 

dulie.  Mais,  parce  qu'il  est  une  créature  dont  les  titres  à  notre 

service  sont  absolument  exceptionnels,  en  raison  de  l'affinité 

qui  l'unit  à  Dieu,  savoir  la  glorieuse  Vierge  Marie,  honorée  de 

l'insigne  dignité  de  la  maternité  divine,  le  service  que  nous 

lui  rendrons  sera  l'objet  d'une  vertu  spéciale,  distincte  de  la 
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religion  et  aussi  des  autres  dulios,  venant  tout  de  suite  au- 

dessous  de  la  religion  et  au-dessus  des  autres  espèces  de  du- 

lie,  et  que  nous  appellerons,  à  cause  de  cela,  du  nom  d'hyper- 
dalle.  —  Au-dessous  de  cette  première  espèce  de  la  dulie  appli- 

quée à  la  créature,  viendra  la  dulie  dont  nous  honorerons  les 

anges  et  les  saints  qui  jouissent  déjà  de  la  vision  de  Dieu  dans 

le  ciel  ;  à  laquelle  se  rapportera  aussi  la  dulie  dont  nous  hono- 
rons les  saints  personnages  qui  vivent  encore  sur  cette  terre. 

—  Puis,  dans  l'ordre  strictement  humain,  nous  aurons  la  dulie 

dont  l'objet  est  le  service  des  parents  et  de  la  patrie  :  elle  prend 
le  nom  spécial  de  plélé.  —  A  la  suite  et  au-dessous  de  cette 
dulie,  viendra  celle  qui  a  pour  objet  le  service  de  tout  être 

humain  selon  que  se  trouve  en  lui  quelque  raison  d'excellence  ; 
et,  de  ce  chef,  nous  avons  la  vertu  d'observance.  —  Cette  vertu 

d'observance,  espèce  particulière  de  la  dulie  au  sens  général 
dont  nous  parlons,  comprend  elle-même  de  multiples  espèces, 

selon  les  diverses  raisons  d'excellence  ou  de  supériorité  qui 

peuvent  se  trouver  en  quelque  être  humain  ;  telle  l'excellence 

du  roi,  ou  celle  du  chef  d'armée,  ou  celle  du  maître  qui  ensei- 

gne, ou  celle  du  savant,  ou  celle  de  l'homme  vertueux.  —  Mais 
parmi  toutes  ces  excellences  ou  ces  supériorités,  il  en  est  une 

d'un  ordre  tout  à  fait  spécial  :  celle  du  maître  qui  a  pouvoir 

sur  des  esclaves.  Ici,  nous  aurons  l'espèce  de  dulie  la  plus 
déterminée  ou  celle  qui  se  prend  dans  le  sens  le  plus  strict  et 

le  plus  rigoureux.  On  peut  même  dire  que  c'est  en  raison  d'elle 
et  selon  que  la  raison  de  service  est  participée  en  elle,  que  les 

autres  espèces  de  la  dulie  au  sens  large,  en  empruntent  le  nom. 

Il  n'est  même  pas  jusqu'à  la  dulie  la  plus  excellente  de  toutes, 

dont  le  nom  n'ait  été  emprunté  à  la  dulie  qui  porte  sur  le  ser- 

vice de  l'esclave  à  l'endroit  de  son  maître.  Car,  quelle  que 

puisse  être  la  rigueur  de  l'obligation  qui  lie  l'esclave  humain 
à  son  maître,  elle  ne  saurait  approcher  de  la  rigueur  qui  lie 

toute  créature  au  service  de  Dieu.  Par  contre,  nous  emprun- 

terons ce  même  nom  de  serviteur  dont  l'aspect  se  rapproche 

du  mot  latin  servus,  appliqué  à  l'ancien  esclave,  pour  désigner 

un  autre  rapport  de  service,  dans  l'ordre  humain,  distinct  de 

tous  les  autres,  et  qui,  pratiquement,   aujourd'hui,  constitue 



5l2  SOMME    THI?OL0GIQUE. 

l'espèce  ultime  de  la  vertu  de  duUe.  —  Mais  nous  voyons,  par 
ces  multiples  acceptions,  la  place  que  doit  occuper  dans  la 

vie  humaine,  ce  qui  correspond  au  mot  de  dulie  ou  de  service. 

Il  n'est  aucun  être  créé,  ni  non  plus  aucun  être  humain, 

qui  soit  dispensé  de  servir.  C'est  même  dans  sa  fidélité  à  servir 

que  consiste  pour  l'homme  en  particulier  sa  vraie  perfec- 

tion et  sa  gloire,  dans  l'ordre  du  mérite  ou  de  la  vertu.  — 
Servir  Dieu  ;  servir  Marie  ;  servir  les  anges  et  les  saints  ;  servir 

ses  parents  et  sa  patrie  ;  servir,  au  sens  d'un  service  d'hon- 
neur, tout  être  humain  selon  le  degré  de  sa  dignité  ou  de  son 

excellence  :  et,  à  ce  titre,  se  dire  et  se  montrer,  au  beau  sens 

de  ce  beau  mot  de  notre  belle  langue  française,  si  polie  et  si  chré- 
tienne, le  serviteur  de  tous  ;  mais  servir  aussi,  dans  un  sens 

plus  concret,  ses  maîtres,  quand  on  est  d'une  condition  sociale 
qui  nous  fait  avoir  des  maîtres  au  sens  social  de  ce  mot,  — 

voilà  l'objet  propre  de  la  grande  vertu  de  dulie.  —  Parmi  ces 
divers  services,  ou  parmi  les  modes  de  servir  qui  peuvent  leur 

convenir,  il  en  est  un  très  spécial,  qui  va  faire  lui-même  l'objet 

d'une  autre  grande  vertu.  C'est  le  service  ou  le  mode  de  servir 
qui  consiste  à  faire  la  volonté  du  supérieur  qui  commande. 

La  vertu  qui  s'y  réfère  porte  le  nom  d'obéissance.  Nous  allons 
nous  en  occuper  dans  la  question  qui  suit. 



QUESTION  CIV 

DE  L'OBEISSANCE 

Cette  question  comprend  six  articles  : 

1°  Si  l'homme  doit  obéir  à  l'homme  ? 

a"  Si  l'obéissance  est  une  vertu  spéciale? 
3"  De  sa  comparaison  aux  autres  vertus. 

4"  S'il  faut  obéir  à  Dieu  en  toutes  choses  ? 

5°  Si  les  sujets  sont  tenus  d'obéir  à  leurs  prélats  en  toutes  choses  ? 
6°  Si  les  fidèles  sont  tenus  d'obéir  aux  puissances  séculières  ? 

Le  seul  titre  de  ces  articles  en  fait  pressentir  la  portée.  Elle 

nous  apparaîtra  dans  toute  son  ampleur  à  mesure  que  nous 

lirons  leur  texte.  —  Les  trois  premiers  articles  traitent  de 

l'obéissance  en  général;  les  trois  autres,  de  certaines  conditions 

de  l'obéissance  prise  en  particulier,  selon  les  divers  sujets  aux- 

quels elle  s'applique.  —  Pour  l'obéissance  en  général,  saint 
Thomas  examine  son  objet,  sa  raison  de  vertu,  et  sa  comparai- 

son avec  les  autres  vertus.  —  D'abord,  son  objet.  Il  va  faire 

la  matière  de  l'article  premier. 

Article  Premier. 

Si  un  homme  est  tenu  d'obéir  à  un  autre? 

Gomme  toujours,  dès  ce  premier  article,  saint  Thomas  se 

porte  à  ce  qui  constitue  le  dernier  fond  de  la  question.  Et  il 

va  nous  exposer  le  point  de  doctrine  le  plus  essentiel  pour 

ruiner  l'une  des  erreurs  modernes  les  plus  néfastes  :  celle  de 

l'individualisme  roussien  exposé  par  son  auteur  dans  le  fameux 
XII.  —  La  Religion.  33 
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Contrat  social.  Mais  venons  tout  de  suite  à  la  lettre  de  notre 

saint  Docteur. 

Trois  objections  du  plus  haut  intérêt  veulent  prouver  qu'  «  un 

homme  n'est  pas  tenu  d'obéir  à  un  autre  ».  —  La  première 

déclare  qu'  «  il  ne  faut  rien  faire  qui  soit  contraire  à  l'institu- 

tion divine.  Or,  l'institution  divine  a  ceci,  que  l'homme  est 

régi  par  son  conseil  ;  selon  cette  parole  de  l'Ecclésiastique, 

ch.  XV  (v.  i4)  :  Dieu,  au  commencement ,  a  créé  l'homme,  et  la 

laissé  dans  la  main  de  son  conseil.  Donc  un  homme  n'est  point 

tenu  d'obéir  à  un  autre  homme  ».  —  La  seconde  objection  dit 

que  «  si  un  homme  était  tenu  d'obéir  à  un  autre,  il  faudrait 

qu'il  eût  la  volonté  de  celui  qui  commande  pour  règle  de  son 
action.  Or,  seule,  la  volonté  divine,  qui  est  toujours  droite, 

est  la  règle  de  l'action  humaine.  Donc  Ihomme  n'est  tenu 

d'obéir  qu'à  Dieu  '>.  — La  troisième  objection  fait  remarquer  que 
«  les  services,  plus  ils  sont  gratuits,  plus  ils  sont  agréés.  Or, 

ce  que  l'homme  fait  par  devoir  n'est  point  gratuit.  Si  donc 

l'homme  était  tenu  par  devoir  d'obéir  à  d'autres  dans  l'accom- 
plissement des  œuvres  bonnes,  de  ce  fait  serait  rendue  moins 

agréable  »  et  moins  méritoire  «  l'œuvre  bonne  qui  s'accom- 

plirait par  obéissance.  Donc  l'homme  n'est  point  tenu  d'obéir 
à  un  autre  ». 

L'argument  sed  contra  oppose  simplement  qu'  «  il  est  pres- 
crit, aux  Hébreux,  chapitre  dernier  (v.  17)  ;  Obéissez  à  ceux  qui 

vous  sont  préposés,  et  soyez-leur  soumis  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  établit  une  comparaison 
entre  les  actions  des  êtres  naturels  ou  physiques  et  les  actions 

proprement  humaines,  d'où  il  inférera  avec  une  rigueur  inéluc- 
table la  conclusion  attendue.  «  De  même,  dit-il,  que  les  actions 

des  choses  naturelles  procèdent  des  puissances  naturelles;  de 

même  aussi  les  opérations  humaines  procèdent  de  la  volonté 

de  l'homme.  Or,  il  a  fallu  que  dans  les  choses  naturelles,  les 
êtres  supérieurs  meuvent  à  leurs  actions  les  êtres  inférieurs, 

par  l'excellence  de  la  vertu  naturelle  qui  leur  a  été  conférée 

par  Dieu  ».  C'est  là,  nous  l'avons  vu,  quand  il  s'est  agi  de  la 
distinction  des  choses,  dans  l'œuvre  de  Dieu,  la  raison  même 

de  l'ordre  qui  règne  parmi  ces  choses  et  qui  constitue  la  forme 
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même  du  bien  de  l'univers  [cf.  I  p.,  q.  ̂7,  art.  3;  t.  III  de 
notre  Commentaire,  p.  ii5  et  suiv.,  où  nous  avons  reproduit, 

sur  la  foi  du  manuscrit  du  Mont-Cassin,  cet  article  si  essen- 

tiel, et  qu'on  ne  trouve  qu'en  note  dans  la  dernière  édition 
léonine  de  la  Somme  théologiqae].  u  11  faudra  donc  aussi,  con- 

clut une  première  fois  saint  Thomas,  que  dans  les  choses 

humaines  les  supérieurs  meuvent  les  inférieurs  par  leur  volonté, 

en  vertu  de  l'autorité  que  Dieu  leur  aura  conférée  ».  Il  le  fau- 
dra, sous  peine  de  supprimer  tout  ordre  parmi  les  choses 

humaines.  Ou  il  n'y  aura  aucun  ordre  parmi  elles;  et  alors  ce 

sera  l'état  sauvage,  l'anarchie  la  plus  absolue;  ou  leurs  volon- 
tés, toujours  susceptibles  de  défection  morale  et  de  compéti- 

tions sans  nombre,  en  raison  des  passions  opposées  et  des 

intérêts  divers,  devront  être  subordonnées,  en  telle  sorte  que 

parmi  elles,  en  vertu  même  de  l'institution  divine,  les  unes, 
supérieures  aux  autres  et  ayant  autorité  sur  elles,  les  meuvent 

à  leurs  actions  volontaires  ;  comme,  dans  l'ordre  des  agents 
naturels  et  physiques,  ceux  dont  la  vertu  est  plus  haute  meu- 

vent les  autres  à  leurs  actions. 

Cet  ordre  des  volontés  est  institué  par  Dieu,  autant  et  plus 

encore  que  l'ordre  des  agents  physiques.  Toutefois,  il  y  a  une 
diflërence  entre  les  deux.  Dans  la  constitution  de  l'ordre  des 

agents  physiques,  ceux-ci  n'ont  eux-mêmes  aucune  part.  Au 
contraire,  dans  la  constitution  de  l'ordre  des  volontés,  les 
volontés  elles-mêmes  peuvent  concourir.  Ce  qui  est  essentiel, 

et  absolument  indépendant  des  volontés  humaines,  c'est  qu'il 
y  ait  un  certain  ordre  parmi  elles,  les  unes  ayant  rais.on  de 

supérieures  par  rapport  aux  autres,  ou  ayant  sur  elles  auto- 

rité. La  nécessité  d'une  autorité  parmi  les  hommes  découle  de 
leur  nature  même,  qui  ne  dépend  évidemment  pas  de  leur 

volonté,  mais  qui  est  proprement  l'œuvre  de  Dieu.  Cette  naluie 

demande  qu'ils  vivent  en  société.  Et  la  société  ne  se  conçoit 

pas  sans  qu'il  y  ait  ordre  et  par  conséquent  subordination 

entre  les  divers  hommes.  —  Mais  s'il  s'agit  de  tel  ordre  ou  de 
telle  subordination  parmi  eux,  leur  constitution  pourra  être 

très  diverse,  selon  la  diversité  des  conditions  et  des  circonstan- 

ces. Il  est  un  certain  ordre,  ou  une  certaine  subordination,  qui 
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est  exclusivement  l'œuvre  de  la  nature  et  par  conséquent  de 

Dieu  lui-même.  C'est  l'ordre  ou  la  subordination  des  volontés, 
dans  la  famille,  entre  les  parents  et  les  enfants;  et,  dans  un 

ordre  moins  strict,  mais  naturel  aussi,  quand  une  fois  la  société 

ou  l'union  existe  en  fait,  entre  le  mari  et  la  femme,  ou  le  chef 
de  la  famille  et  tout  ce  qui  vit  dans  cette  famille.  De  même,  la 

subordination  des  volontés  dans  la  patrie,  entre  tout  ce  qui  est 

né  dans  cette  patrie  et  celui  ou  ceux  qui  agissent  en  son  nom, 

quel  que  soit  le  degré  d'autorité  qu'ils  y  participent.  Cet  ordre 

ou  cette  subordination  est  quelque  chose  de  naturel  que  n'a 

point  fait  la  volonté  de  celui  qui  s'y  trouve  avec  la  raison 

d'inférieur,  puisque  c'est  le  fait  même  de  sa  naissance  qui  le 
constitue  tel.  —  En  dehors  de  ce  côté  essentiel  des  deux  socié- 

tés naturelles  que  sont  la  famille  et  la  patrie,  toutes  les  autres 

sociétés  existant  parmi  les  hommes,  ou  encore  les  modifica- 

tions d'ordre  humain  dans  l'organisation  soit  du  gouvernement 
de  la  famille  soit  du  gouvernement  de  la  patrie,  pourront 

avoir  une  part  et  une  part  très  grande  d'intervention  de 

l'homme.  Jamais,  cependant,  cette  intervention  ne  fera,  comme 

l'ont  voulu  les  philosophes  de  l'école  roussienne,  que  l'autorité 

soit  la  résultante  ou  l'effet  d'un  contrat  existant  parmi  les  asso- 

ciés, en  vertu  duquel  chacun  d'eux  transférerait  en  tout  ou  en 

partie  le  pouvoir  qu'il  a  sur  lui-même  et  ferait  que  l'autorité 

du  supérieur  n'est  qu'une  simple  délégation  donnée  par  les 

inférieurs,  ou  plutôt,  car  il  n'y  a  plus,  dans  une  telle  concep- 

tion, à  parler  de  supérieurs  et  d'inférieurs,  une  personnifica- 
tion ou  une  représentation  de  volontés  multiples,  dont  toutes 

et  chacune  ont  un  titre  identique  et  égal  à  mouvoir  ou  à  com- 

mander. Une  telle  conception  de  l'autorité  est  sa  négation 
même.  Car,  saint  Thomas  vient  de  nous  en  donner  ici  la  rai- 

son profonde  et  essentielle,  l'autorité  n'existe  que  là  où  se 

trouve  un  ordre  de  supériorité  et  d'infériorité.  Et  comme,  d'au- 
tre part,  la  société  nest  point  possible  sans  une  autorité,  il  faut 

de  toute  nécessité  qu'en  toute  société,  si  librement  constituée 

qu'elle  puisse  être  d'ailleurs,  il  y  ait  un  ordre  de  supériorité 

et  d'infériorité  parmi  ceux  qui  la  composent.  Même  quand  il 

s'agit  d'une  société  où  l'autorité  réside  dans  la  totalité  de  ses 
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membres,  il  faudra  que  la  raison  de  supériorité  et  d'infériorité 

intervienne.  Ne  parler  que  d'égalité  serait  ne  pas  s'entendre.  Il 
est  vrai  que,  dans  ce  cas,  ce  seront  les  mêmes  sujets  qui  seront 

supérieurs  et  inférieurs.  Mais  ce  ne  sera  point  sous  la  même 

raison  ni  en  même  temps.  Ils  seront  supérieurs,  constituant  la 

volonté  ayant  autorité,  quand  ils  seront  réunis  et  feront  acte 

de  corps  ;  et,  au  contraire,  ils  n'auront  plus  que  la  raison  d'in- 
férieurs quand  ils  seront  pris  isolément  et  à  titre  de  membres. 

C'est  ce  que  nous  a  déclaré  nettement  saint  Thomas  dans  le 

Traité  des  Lois,  f<'-2''^  p.  97,  art.  3,  ad  3'"".  Or,  dans  ce  cas, 

comme  en  tout  autre  cas,  l'autorité,  en  tant  qu'autorité,  est  une 

chose  qui  vient  de  Dieu  ;  et  la  volonté  ayant  autorité  —  qu'elle 
soit  individuelle  ou  collective  —  est  une  participation  ou  une 

dérivation  de  la  première  volonté,  qui,  seule,  donne,  en  pre- 

mière source,  à  une  volonté  créée  le  droit  de  mouvoir  d'autres 
volontés. 

Cette  motion  d'une  volonté  par  une  autre,  qui  se  fait  par  la 

raison  et  la  volonté,  consiste  essentiellement  en  ce  que  l'une 

commande  et  l'autre  obéit  ;  car  «  mouvoir  par  la  raison  et  la 

volonté,  c'est  commander  »,  nous  dit  saint  Thomas;  ce  qui 

implique  nécessairement  qu'être  mû.  dans  cet  ordre,  c'est 

obéir  :  obéir,  en  effet,  n'est  pas  autre  chose  que  soumettre  sa 

volonté  à  une  autre  et  faire  ce  quelle  commande,  parce  qu'elle 
le  commande.  «  D'oiî  il  suit  »,  conclut  une  seconde  fois  saint 

Thomas,  en  des  termes  qu'on  ne  saurait  trop  souligner  et  rete- 

nir, «  que  comme  l'ordre  même  naturel  institué  par  Dieu  dans 
les  choses  fait  une  nécessité  aux  êtres  inférieurs,  dans  les  choses 

naturelles,  d'être  soumis  à  la  motion  des  êtres  supérieurs  ; 

pareillement  aussi,  dans  les  choses  humaines,  en  vertu  de  l'or- 

dre naturel  et  divin,  les  inférieurs  sont  tenus  d'obéir  à  leurs 
supérieurs  ». 

Voilà  donc  la  vraie  raison  de  l'obéissance  parmi  les  hom- 

mes. Voilà  son  fondement.  Elle  repose  sur  l'ordre  essentiel  des 
choses  tel  que  Dieu  Lui-même  la  voulu  et  établi.  Mais  la 
rigueur  et  la  sainteté  de  son  obligation  ou  de  sa  nécessité  en 

montre  aussi  Texcellence  et  les  avantages.  Obéir  n'est  point 

déchoir  ou  se  diminuer;  c'est,  au  contraire,  se  grandir  et  se 
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perfectionner  :  car  c'est  substituer  à  sa  propre  imperfection, 
inhérente  à  tout  être  créé,  la  perfection  indéfectible  venue  de 

Dieu  jusqu'à  nous  par  les  degrés  d'une  divine  hiérarchie. 

Vad  prinuun  explique  le  texte  de  VEcclésiastu/ue  dont  l'objec- 
tion tirait  une  difficulté  qui  serait,  en  effcl,  la  plus  grave  con- 

tre l'obéissance,  si  elle  ne  pouvait  être  résolue.  Mais,  «  quand 

il  est  dit  que  Dieu  laissa  l'homme  dans  la  main  de  son  conseil, 

ce  n'est  point  pour  signifier  qu'il  lui  est  permis  de  faire  tout 

ce  qu'il  veut;  c'est  pour  marquer  qu'il  n'est  point  forcé  de 

faire  ce  qu'il  fait,  par  une  nécessité  de  nature,  comme  les  créa- 

tures dénuées  de  raison,  mais  qu'il  le  fait  par  un  libre  choix 

procédant  de  son  propre  conseil.  Et,  de  même  que  l'homme 

doit  procéder  aux  autres  choses  qu'il  a  à  faire,  par  son  propre 

conseil,  de  même  aussi  à  ce  qui  est  d'obéir  à  ses  supérieurs; 
saint  Grégoire  dit,  en  effet,  au  livre  dernier  de  ses  Morales 

(ch.  XIV,  ou  x,  ou  \ii),  quen  nous  soumettant  humblement  à  la 

voix  (Tautrui,  nous  nous  élevons  au-dessus  de  nous-mêmes  dans 

notre  cœur  ».  Obéir  est  un  acte  humain,  par  conséquent  un  acte 

de  libre  arbitre,  quoique  non  un  acte  de  liberté,  au  sens  d'in- 

dépendance. C'est  un  acte  de  dépendance  accepté  et  accompli 

librement;  et  qui.  par  suite,  offre  le  double  avantage  d'être 

méritoire  moralement,  en  même  temps  qu'il  nous  assure  le 

bien  inappréciable  d'une  direction  supérieure  venue  de  Dieu, 

comme  nous  l'avons  expliqué. 
Vad  secundum  confirme  d'un  mot  lumineux  toute  la  doc- 

trine exposée  au  corps  de  l'article.  «  La  volonté  divine  est  la 
règle  première,  par  laquelle  sont  réglées  toutes  les  volontés 

humaines  »  ;  seulement,  parmi  ces  dernières,  «  l'une  approche 

plus  qu'une  autre  de  la  volonté  divine,  selon  l'ordre  institué 
par  Dieu  »  :  soit  directement  et  par  la  voie  de  nature,  ou 

encore  quelquefois  selon  une  institution  divine  positive;  soit, 

aussi,  par  l'entremise  des  circonstances  d'ordre  humain  selon 

lesquelles  s'établit  parmi  les  hommes  l'autorité.  «Et  voilà  pour- 

quoi la  volonté  d'un  homme  ayant  autorité  pour  commander 

peut  être  comme  la  règle  seconde  d'un  autre  homme  qui  est 
tenu  d'obéir  ». 

L'ad  tertiam  déclare  qu'  «  une  chose  peut  être  jugée  gratuite 
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à  un  double  titre.  Ou,  du  côté  de  l'œuvre  elle-même,  et  parce 

que  l'homme  n'est  point  tenu  de  l'accomplir,  Ou  du  côté  de 

celui  qui  la  fait,  selon  qu'il  l'accomplit  d'une  volonté  libre. 
Or,  l'œuvre  est  rendue  vertueuse  et  louable  et  méritoire  surtout 

en  raison  de  ce  qu'elle  procède  de  la  volonté,  11  suit  de  là  que 

l'acte  d'obéir,  bien  qu'il  soit  chose  due,  s'il  est  fait  d'une 

volonté  prompte,  n'a  pas  son  mérite  diminué,  surtout  auprès 
de  Dieu,  qui  non  seulement  voit  les  œuvres  extérieures,  mais 

aussi  la  volonté  intérieure  ».  —  Ce  n'est  point  l'indépendance 

de  l'acte  qui  en  fait  le  mérite  ;  c'en  est  le  bon  vouloir.  Et  le  bon 

vouloir  peut  être  aussi  empressé  dans  l'acte  accompli  par  obéis- 

sance, que  dans  l'acte  accompli  de  son  seul  mouvement. 

Il  n'est  rien  de  plus  conforme  à  la  nature  des  hommes  et  à 

l'ordre  établi  par  Dieu,  que  l'existence  parmi  eux  d'une  auto- 
rité faite  pour  commander  ;  ce  qui  entraîne  pour  les  autres  la 

nécessité  d'obéir.  —  Cette  obéissance,  existant  parmi  les  hom- 
mes, aura-t-elle  chez  ceux  en  qui  elle  se  trouve  la  raison  de 

vertu  et  de  vertu  spéciale.  C'est  ce  qu'il  nous  faut  maintenant 

considérer;  et  tel  est  l'objet  de  l'article  qui  suit. 

Article  II. 

Si  l'obéissance  est  une  vertu  spéciale? 

Quatre  objections  veulent  prouver  que  «  l'obéissance  n'est 

pas  une  vertu  spéciale  ».  —  La  première  arguë  de  cequ'  «  à 

l'obéissance  est  opposée  la  désobéissance.  Or,  la  désobéissance 
est  un  péché  général;  saint  Ambroise  dit,  en  eflet  {du  Paradis, 

ch.  viii),  que  le  péché  est  une  désobéissance  à  la  loi  divine.  Donc 

l'obéissance  n'est  pas  une  vertu  spéciale,  mais  générale  ».  — 
La  seconde  objection  fait  observer  que  «  toute  vertu  spéciale 

est  théologale  ou  morale.  Or,  l'obéissance  n'est  pas  une  vertu 

théologale;  car  elle  n'est  contenue  ni  sous  la  foi,  ni  sous  l'es- 

pérance, ni  sous  la  charité.  Elle  n'est  pas,  non  plus,  une  vertu 
morale  ;  car  elle  ne  se  trouve  pas  au  milieu  e»tre  le  trop  et  le 



520  SOMME    THÉOI.OGIQUE. 

trop  peu  :  plus,  en  effet,  on  est  obéissant,  plus  on  est  digne  de 

louange.  Donc  l'obéissance  n'est  pas  une  vertu  spéciale  ».  —  La 
troisième  objection  en  appelle  èi  un  mot  de  «  saint  Grégoire  », 

qui  «  dit,  au  livre  dernier  de  ses  Morales  (ch.  xiv,  ou  x,  ou  xni), 

que  V obéissance  est  d'autant  plus  méritoire  et  louable  qu'elle  a 

moins  du  sien.  Or,  chaque  vertu  spéciale  est  d'autant  plus  louée 

([u'ellc  a  davantage  du  sien;  attendu  qu'il  est  requis  pour  la 

vertu  que  la  volonté  et  le  choix  s'y  trouve,  comme  il  est  dit 
au  livre  II  de  VÉthique  (ch.  iv,  n.  3;  de  S.  Th.,  leç.  'j).  Donc 

l'obéissance  n'est  pas  une  vertu  spéciale  ».  Cette  objection  nous 
vaudra  une  réponse  extrêmement  intéressante.  —  La  quatrième 
objection  déclare  que  «  les  vertus  difTèrent  en  espèce  selon  les 

objets.  Or,  l'objet  de  l'obéissance  paraît  être  le  commandement 
ou  le  précepte  du  supérieur;  lequel  commandement  ou  précepte 

semble  se  diversifier  de  façon  multiple  selon  les  divers  degrés 

de  supériorité.  Donc  l'obéissance  est  une  vertu  générale  qui 
comprend  sous  elle  de  nombreuses  vertus  spéciales  ».  En  ré- 

pondant à  cette  objection,  saint  Thomas  précisera  encore  la 

nature  de  l'obéissance  et  ses  vrais  rapports  avec  les  autres  ver- 
tus, parties  potentielles  de  la  justice,  dont  nous  avons  parlé 

jusqu'ici. 
L'argument  sed  contra  se  contente  de  rappeller  que  «  l'obéis- 

sance est  marquée  par  certains  comme  partie  de  la  justice, 

ainsi  qu'il  a  été  dit  plus  haut  »  (q.  80,  ait.  3). 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  part  de  ce  principe,  que 
«  toutes  les  oeuvres  bonnes  qui  ont  une  raison  spéciale  de 

louange  ont  une  vertu  spéciale,  déterminée  pour  elles  ;  car  ceci 

convient  en  propre  à  la  vertu,  de  rendre  une  œuvre  bonne 

(Aristote,  Éthique,  liv.  II,  ch.  vi,  n.  2  ;  de  S.  Th.,  leç.  6).  Or, 

obéir  au  supérieur  est  chose  due  selon  l'ordre  divin  institué 

par  Dieu  dans  les  choses,  ainsi  qu'il  a  été  montré  (art.  préc); 

et,  par  conséquent,  c'est  chose  bonne,  le  bien  consistant  dans 

le  mode,  l'espèce  et  Vordre,  ainsi  que  le  dit  saint  Augustin, 

au  livre  de  la  Nature  du  bien  (ch.  ni).  D'autre  part,  cet  acte  a 
une  raison  spéciale  de  louange,  qui  lui  vient  de  son  objet  spé- 

cial. Alors  qu'en  effet  les  inférieurs  doivent  rendre  à  leurs  su- 
périeurs beaucoup  de  choses,  parmi  ces  choses  il  est  celle-ci, 
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très  spéciale,  qui  consiste  en  ce  qu'ils  sont  tenus  d'obéir  à  leurs 

ordres.  Aussi  bien  l'obéissance  est  une  vertu  spéciale  ;  et  son 
objet  spécial  est  le  précepte  ou  le  commandement  exprès  ou 

tacite  »  du  supérieur  :  «  car  la  volonté  du  supérieur,  de  quel- 

que manière  qu'elle  soit  connue,  est  un  certain  précepte 

ou  commandement  tacite;  et  l'obéissance  est  d'autant  plus 

prompte  »  ou  empressée  et  méritoire  «  qu'elle  prévient,  en 

obéissant,  l'ordre  exprès,  dès  qu'elle  a  compris  la  volonté  du 
supérieur  ». 

Vad  primum  répond  que  «  rien  n'empêche  que  deux  raisons 
spéciales  qui  ont  pour  elles  deux  vertus  spéciales  concourent 

en  un  seul  et  même  objet  matériel  :  c'est  ainsi  que  le  soldat, 
en  défendant  la  forteresse  du  roi,  fait  œuvre  de  la  vertu  de 

force,  tenant  contre  les  périls  de  mort  en  vue  du  bien,  et  œu- 

vre de  la  vertu  de  justice,  rendant  à  son  maître  le  service  qu'il 
lui  doit.  Nous  dirons  donc  que  la  raison  de  précepte,  que 

regarde  l'obéissance,  concourt  avec  des  actes  de  toutes  les  ver- 
tus, mais  non  cependant  avec  tous  les  actes  des  vertus,  car  tous 

les  actes  de  vertus  ne  sont  pas  de  précepte,  ainsi  qu'il  a  été  vu 
plus  haut  (i^-S"^,  q.  96,  art.  3;  q.  100,  art.  2;  q.  108,  art.  Ix). 
Pareillement,  aussi,  certaines  choses  quelquefois  sont  de  pré- 

cepte, qui  n'appartiennent  à  aucune  autre  vertu  »  en  dehors 

de  l'obéissance  :  «  comme  on  le  voit  pour  les  choses  qui  ne 

sont  mauvaises  que  parce  qu'elles  sont  défendues  »  :  et  il  en 
est  ainsi  de  toutes  les  déterminations  de  la  loi  positive  humaine, 

qui  n'ont  pas  de  connexion  directe  avec  les  prescriptions  de  la 
loi  naturelle  (cf.  ̂ "-2"^,  q.  96,  art.  2).  —  «  Il  suit  de  là  que  si 

l'obéissance  se  prend  au  sens  propre,  selon  qu'elle  regarde,  par 
une  intention  formelle,  la  raison  de  précepte,  elle  sera  une 

vertu  spéciale;  et  la  désobéissance,  un  péché  spécial.  De  ce 

chef,  il  sera  requis,  pour  l'obéissance,  que  le  sujet  accomplisse 

l'acte  de  justice,  ou  de  toute  autre  vertu,  entendant  remplir  un 

précepte;  et,  pour  la  désobéissance,  qu'il  méprise,  d'une  façon 
actuelle,  le  précepte  »  comme  tel  et  sous  sa  raison  propre  de 

précepte.  —  «  Mais  si  l'on  prend  l'obéissance,  d'une  façon 

large,  pour  l'exécution  ou  l'accomplissement  de  tout  ce  qui 
peut   tomber    sous    un    précepte;    et   la    désobéissance,   pour 
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l'omission  de  ces  mêmes  choses;  quelle  que  soit  l'intention 

de  celui  qui  agit,  dans  ce  cas  l'obéissance  sera  une  vertu  géné- 
rale, et  la  désobéissance  un  péché  général  ».  —  On  aura 

remarqué  cette  distinction  essentielle.  A  vrai  dire,  il  n'y  a 

d'acte  d'obéissance,  h  parler  de  la  vertu  propre  et  spéciale 

d'obéissance,  que  lorsqu'on  accomplit  un  acte  pour  la  seule 

raison  qu'il  est  commandé  ;  ou,  si  on  l'accomplit  aussi  pour 

d'autres  raisons  qui  en  peuvent  faire  également  un  acte  de 
telle  ou  telle  autre  vertu,  que  si  on  y  joint  expressément  cette 

raison  et  cette  intention  formelle,  qu'on  l'accomplit  parce  quil 

est  commandé.  De  même,  pour  la  désobéissance.  Elle  n'existe, 
«  titre  de  péché  spécial,  que  si  on  laisse  une  chose  commandée, 

parce  qu'elle  est  commandée  et  par  mépris  de  ce  commande- 
ment. 

LV/rf  secundum  déclare  que  «  l'obéissance  n'est  pas  une  vertu 

théologale.  Elle  n'a  pas,  en  effet,  de  soi,  Dieu  pour  objet;  mais 
le  précepte  du  supérieur,  quel  que  soit  ce  supérieur;  et  son 

précepte  :  soit  exprès;  soit  interprété,  savoir  un  simple  mot  du 

prélat  indiquant  sa  volonté,  auquel  mot  obéit  celui  dont  l'obéis- 

sance est  prompte,  selon  cette  remarque  de  l'Épitre  à  Tite, 

ch.  m  (v.  i)  :  Obéir  à  la  parole.  —  L'obéissance  est  une  vertu 
morale,  étant  une  partie  de  la  justice.  Et  elle  occupe  le  milieu 

entre  le  trop  et  le  trop  peu.  Toutefois,  le  trop,  chez  elle,  ne  se 

considère  point  selon  le  degré  ou  la  quantité,  mais  selon  les 

autres  circonstances,  pour  autant  que  quelqu'un  obéit  ou  à  qui 

il  ne  doit  pas,  ou  dans  les  choses  qu'il  ne  doit  pas,  comme  il 
a  été  dit  plus  haut  pour  la  religion  également  (q.  8i,  art.  5, 

ad  3"'").  —  On  peut  dire  aussi  que  comme  dans  la  justice,  le 
trop  ou  le  superflu  se  trouve  en  celui  qui  retient  ce  qui  est  à 

autrui,  et  le  trop  peu  ou  le  moins  en  celui  à  qui  n'est  pas 

rendu  ce  qui  lui  est  dû,  selon  qu'Aristote  le  dit  au  livre  "V  de 

YÉthique  (ch.  iv;  de  S.  Th.,  leç.  6,  7);  de  même  l'obéissance 
est  le  milieu  entre  le  trop  ou  le  superflu  qui  se  considère  du 

côté  de  celui  qui  retire  au  supérieur  la  dette  de  l'obéissance, 
car  il  surabonde  dans  l'accomplissement  de  sa  propre  volonté, 

et  le  trop  peu  du  côté  du  supérieur  à  qui  l'on  ne  rend  pas 
l'obéissance.  Seulement,  dans  ce  sens,  l'obéissance  ne  sera  pas 
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le  milieu  entre  deux  malices  »  ou  deux  habitus  vicieux, 

«  comme  il  a  été  dit  plus  haut,  au  sujet  de  la  justice  »  (q.  58, 

art.  lo,  ad  2'""). 

L'ad  tertium  fait  observer  que  «  l'obéissance,  comme  toute 

vertu,  doit  avoir  une  volonté  prompte  à  l'endroit  de  son  objet 

propre,  non  à  l'endroit  de  ce  qui  lui  répugne.  Or,  l'objet  pro- 

pre de  l'obéissance  est  le  précepte,  lequel  procède  de  la  volonté 

d'un  autre.  Il  suit  de  là  que  l'obéissance  rend  la  volonté  de 

l'homme  prompte  à  accomplir  la  volonté  d'un  autre,  savoir  de 
celui  qui  commande.  Mais  si  la  chose  qui  lui  est  commandée 

est  chose  qui  convient  à  sa  volonté  pour  elle-même,  sans  que 

d'ailleurs  s'y  trouvât  la  raison  de  précepte,  comme  il  arrive 
dans  les  choses  prospères,  déjà  cette  volonté  par  elle-même 

tend  à  cette  chose  et  elle  semble  ne  pas  l'accomplir  en  raison 
du  précepte,  mais  pour  elle-même.  Au  contraire,  quand  ce  qui 

est  commandé  n'est  en  aucune  manière  voulu  pour  lui-même, 
mais,  considéré  en  lui-même,  répugne  à  la  volonté  propre, 

comme  il  arrive  dans  les  choses  dures,  alors  il  est  tout  à  fait  mani- 

feste que  cela  n'est  accompli  qu'en  raison  du  précepte.  C'est  pour 
cela  que  saint  Grégoire  dit,  au  livre  des  Morales  (liv.  XXXV, 

ch.  XIV,  ou  X,  ou  xiii),  que  V obéissance  qui  a  quelque  chose  du  sien 

dans  les  choses  prospères,  est  ou  nulle  ou  moindre,  en  ce  sens 

que  la  volonté  propre  ne  semble  pas  tendre  principalement  à 

accomplir  le  précepte,  mais  à  réaliser  son  propre  vouloir;  dans 

les  choses  adverses,  au  contraire,  ou  dans  les  choses  plus  difficiles, 

elle  est  plus  grande,  parce  que  la  volonté  ne  tend  à  rien  autre 

chose  qu'au  précepte.  —  Toutefois,  reprend  saint  Thomas,  il 
faut  entendre  cela  selon  ce  qui  se  voit  extérieurement.  Mais 

selon  le  jugement  de  Dieu  qui  scrute  les  cœurs,  il  peut  arriver 

que  même  dans  les  choses  prospères  l'obéissance  qui  a  quel- 
que chose  du  sien  ne  soit  pas  moins  digne  de  louange;  savoir  : 

si  la  volonté  propre  de  celui  qui  obéit  ne  tend  pas  avec  moins 

de  dévotion  à  l'accomplissement  du  précepte.  » 
Nous  avions  déjà  dit  combien  serait  précieuse  cette  réponse 

de  saint  Thomas.  Il  est  aisé  de  s'en  convaincre  après  sa  lecture. 

—  La  difficulté  était  que  l'acte  de  la  volonté  propre  dans  l'obéis- 

sance paraît  s'opposer  au  mérite  de  cette  vertu,  alors  que  cepen- 
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danl  le  mérite  de  tout  acte  de  vertu  doit  \enir  de  ce  que  la 

volonté  du  sujet  y  a  une  part  plus  grande.  —  A  cela  nous  ré- 

pondons qu'il  y  a  une  équivoque  dans  l'expression  où  l'on 
parle  de  volonté  propre.  Ces  mots,  en  effet,  peuvent  désigner, 

en  un  premier  sens,  la  volonté  du  sujet  selon  (ju'elle  est  dis- 

tincte de  la  volonté  d'un  autre  et  s'y  oppose.  Dans  ce  cas, 

il  est  vrai  que  plus  il  y  a  de  volonté  propre  dans  l'accomplis- 

sement d'une  chose,  moins  il  y  a  du  mérite  de  l'obéissance. 

Mais  ces  mots  peuvent  désigner  aussi  simplement  l'acte  de  la 

volonté  du  sujet  en  tant  que  c'est  un  acte  de  vouloir  émanant 

de  cette  volonté,  quel  que  soit  d'ailleurs  l'objet  sur  lequel  porte 

cet  acte.  Et,  à  les  prendre  dans  ce  sens,  il  n'y  a  plus  d'oppo- 

sition nécessaire  entre  la  volonté  propre  et  la  volonté  d'un  autre 

qui  commande.  Il  se  peut,  en  effet,  que  l'acte  de  vouloir  éma- 
nant de  la  volonté  du  sujet  porte  précisément  sur  ce  que  veut 

la  volonté  de  celui  qui  commande.  Dans  ce  cas,  plus  il  y  aura 

de  volonté  propre,  c'est-à-dire  de  pente  de  la  volonté  à  faire  ce 

que  veut  la  volonté  de  celui  qui  commande,  plus  l'acte  d'obéis- 
sance pourra  avoir  de  mérite.  A  une  condition  cependant  :  et 

c'est  que  la  pente  de  la  volonté  tende  à  ce  qui  est  commandé, 

précisément  parce  que  c'est  commandé  ou  parce  que  c'est  le  vou- 

loir de  celui  qui  commande;  car,  si  c'était  plutôt  en  raison  de 

la  chose  elle-même,  le  mérite  de  l'obéissance  pourrait  être 
diminué  ou  disparaître  :  toutefois,  comme  saint  Thomas  nous 

en  a  avertis,  il  se  pourra  très  bien  que  le  mérite  demeure  dans 

toute  son  excellence,  quand  bien  même  la  chose  commandée 

plaise  de  soi  à  la  volonté,  pourvu  seulement  que  la  pente  de  la 

volonté  à  lendroit  de  la  volonté  du  supérieur  qui  commande  n'en 

soit  pas  diminuée  :  c'est,  en  effet,  ceci  qui  constitue  propre- 

ment le  mérite  de  l'obéissance.  Par  oii  l'on  voit  que  plus 

l'obéissance  a  du  sien  dans  l'accomplissement  du  précepte, 
plus  cet  accomplissement  est  excellent  et  parfait. 

Uad  quartum,  nous  l'avons  déjà  dit,  va  nous  fournir  les 

dernières  précisions  sur  la  nature  de  l'obéissance  comme  vertu 
spéciale.  Saint  Thomas  explique  que  «  la  révérence  regarde 

directement  la  personne  qui  excelle;  et  voilà  pourquoi  selon 

la  diverse  raison  d'excellence,  elle  a  des  espèces  diverses.  Mais 
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l'obéissance  regarde  le  précepte  de  la  personne  qui  excelle  ;  et 

voilà  pourquoi  elle  est  d'une  seule  raison  »  ou  d'une  seule 

espèce.  «  Toutefois,  parce  que  c'est  en  raison  de  la  révérence 

pour  la  personne,  que  l'obéissance  est  due  à  son  comman- 

dement, il  s'ensuit  que  toute  obéissance  est  de  même  espèce, 

procédant  cependant  de  causes  qui  sont  d'espèce  diverse  ».  — 

Nous  verrons,  à  l'article  qui  va  suivre,  qu'en  raison  de  cette 
diversité  dans  la  cause,  l'obéissance,  tout  en  restant  spécifi- 

quement identique  en  elle-même  ou  sous  sa  raison  d'obéis- 
sance, pourra  appartenir  en  quelque  sorte  à  des  vertus  multiples 

et  diverses. 

Mais  venons  immédiatement  à  ce  dernier  article  de  la  vertu 

d'obéissance  sous  sa  raison  de  vertu,  où  saint  Thomas  va  nous 
montrer  les  rapports  quelle  a  avec  les  autres  vertus  et  quelle 

est  son  excellence  propre. 

Article  III. 

Si  l'obéissance  est  la  plus  grande  des  vertus? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  l'obéissance  est  la 

plus  grande  des  vertus  ».  —  La  première  arguë  de  ce  qu'  «  il 

est  dit,  au  livre  I  des  Rois,  ch.  xv  (v.  22)  :  L'obéissance  est 

meilleure  que  les  victimes.  Or,  l'oblation  des  victimes  appartient 
à  la  religion,  qui  est  la  plus  excellente  de  toutes  les  .vertus 

morales,  comme  on  le  voit  par  ce  qui  a  été  dit  plus  haut 

(q.  81,  art.  6).  Donc  l'obéissance  est  la  plus  excellente  des 
vertus  ».  —  La  seconde  objection  est  un  texte  de  u  saint 

Grégoire  »,  qui  «  dit,  au  livre  dernier  des  Morafes  (ch.  xiv,  ou 

X,  ou  xii),  que  l'obéissance  est  la  seule  vertu  qui  plante  les  autres 

vertus  dans  l'esprit  et  qui,  plantées,  les  y  conserve.  Or,  la  cause 

est  supérieure  à  l'effet.  Donc  l'obéissance  est  supérieure  à 
toutes  les  vertus  d.  —  La  troisième  objection  est  encore  un 

texte  de  «  saint  Grégoire  »,  qui  ((  dit,  au  même  livre  dernier  de 

ses  Morales  (ch.    xiv,  ou  x,  ou  xiii),  que  Jamais  le  mal  ne  doit 
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être  fait  pur  obéissance,  mais  quelquefois  par  obéissance  le  bien 

que  l'on  fait  doit  être  laissé.  Or,  l'on  ne  laisse  une  chose  que 

pour  quelque  chose  de  meilleur.  Donc  l'obéissance,  pour 
laquelle  on  laisse  le  bien  des  autres  vertus,  est  meilleure  que 
ces  autres  vertus  ». 

L'argument  sed  contra  dit  que  a  l'obéissance  a  sa  louange  de 

ce  qu'elle  procède  de  la  charité.  Saint  Grégoire  dit,  en  eflet, 

au  livre  dernier  des  Morales  (  ch.  xiv,  ou  x),  que  l'obéissance 
doit  être  gardée,  non  par  la  crainte  servile,  mais  par  C affection  de 

la  charité,  non  par  la  crainte  de  la  peine,  mais  par  l'amour  de  la 

justice.  Donc  la  charité  est  une  vertu  supérieure  à  l'obéissance  w. 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  répond  que  «  comme  le 

péché  consiste  en  ce  que  l'homme,  méprisant  Dieu,  s'attache 
aux  biens  muables  ;  de  même  le  mérite  de  l'acte  vertueux 

consiste,  au  contraire,  en  ce  que  l'homme,  ayant  méprisé  les 

biens  créés,  s'attache  à  Dieu.  Or,  la  fin  l'emporte  sur  ce  qui 
est  ordonné  à  la  fin.  Si  donc  les  biens  créés  sont  méprisés  pour 

cette  fin,  que  l'on  s'attache  à  Dieu,  la  louange  de  la  vertu 

est  plus  grande  du  fait  qu'on  s'attache  à  Dieu,  que  du  fait  qu'on 
méprise  les  biens  terrestres.  Il  suit  de  là  que  les  vertus  par 

lesquelles  on  s'attache  à  Dieu  en  Lui-même,  savoir  les  vertus 

théologales,  l'emportent  sur  les  vertus  morales  par  lesquelles 

on  méprise  quelque  chose  de  terrestre  pour  s'attacher  à  Dieu. 

De  même,  parmi  les  vertus  morales,  l'une  d'elles  est  d'autant 

meilleure  qu'elle  méprise  quelque  chose  de  plus  grand  pour 

s'attacher  à  Dieu.  Or,  il  est  trois  genres  de  biens  que  l'homme 

peut  mépriser  pour  s'attacher  à  Dieu.  De  ces  biens,  le  genre  le 
plus  infime  est  celui  des  biens  extérieurs  ;  au  milieu  se  trouvent 

les  biens  du  corps;  et  le  genre  le  plus  élevé  est  celui  des  biens 

de  l'àme,  parmi  lesquels  d'une  certaine  manière  le  principal 

est  la  volonté,  pour  autant  que  par  la  volonté  l'homme  use  de 

tous  les  autres  biens.  Il  suit  de  là  qu'à  parler  des  choses  en 

soi,  la  vertu  d'obéissance,  qui  méprise,  pour  Dieu,  sa  propre 
volonté,  est  plus  louable  que  les  autres  vertus  morales,  qui 

méprisent  pour  Dieu  quelques-uns  des  autres  biens.  Aussi  bien 
saint  Grégoire  dit,  au  livre  dernier  de  ses  Morales  (ch.  xiv,  ou 

x,  ou  xn),  que  l'obéissance  est  à  bon  droit  préférée  aux  victimes, 
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parce  que  par  les  victimes  c'est  une  chair  étrangère,  tandis  que 

par  l'obéissance  c'est  la  volonté  propre  qu'on  immole.  Et  de  là 

vient  aussi  que  tous  les  autres  actes  des  vertus,  quels  qu'ils 

soient,  tirent  de  là  leur  mérite  auprès  de  Dieu  qu'ils  se  font  pour 

obéir  à  la  volonté  divine.  Car,  si  quelqu'un  supportait  même 

le  martyre,  ou  s'il  distribuait  tous  ses  biens  aux  pauvres,  à 

moins  qu'il  n'ordonnât  ces  choses  à  l'accomplissement  de  la 

volonté  divine,  ce  qui  directement  appartient  à  l'obéissance, 
ces  choses-là  ne  pourraient  pas  être  méritoires,  pas  plus  que 
si  on  les  faisait  sans  la  charité,  laquelle  ne  peut  pas  être  sans 

l'obéissance.  Il  est  dit,  en  effet,  dans  la  première  épitre  de  saint 
Jean,  ch.  ii  (v.  A,  5),  que  celui  qui  se  dit  connaître  Dieu  et  qui 

ne  garde  pas  ses  commandements  est  un  menteur;  celui,  au 

contraire,  qui  garde  ses  paroles,  a  véritablement  en  cela  la  charité 

parfaite  de  Dieu.  El  cela,  parce  que  l'amitié /ai7  qu'on  veut  et 

qu'on  ne  veut  pas  les  mêmes  choses  »  (Salluste,  Catilina,  ch.  xx). 

—  Ce  lumineux  exposé  du  corps  de  l'article  va  nous  apparaître 

plus  clair  encore  et  plus  précis,  en  ce  qui  est  de  l'obéissance, 
par  la  lecture  des  réponses  aux  objections. 

L'ad  primum  surtout  est  à  noter  avec  le  plus  grand  soin.  Il 

va  confirmer  et  compléter  la  doctrine  de  l'article  précédent, 

notamment  pour  la  réponse  ad  quartum.  «  L'obéissance  o,  nous 
lavons  dit  précisément  en  cette  réponse,  «  procède  de  la  révé- 

rence »  ou  de  l'observance  «  qui  rend  le  culte  et  l'honneur  au 
supérieur.  A  ce  titre,  elle  se  trouve  contenue  sous  diverses 

vertus,  bien  que,  considérée  en  elle-même,  selon  qu'elle 
regarde  la  raison  de  précepte,  elle  soit  une  même  et  seule. vertu 

spéciale.  Par  conséquent,  selon  qu'elle  procède  de  la  révérence 

des  prélats,  elle  estcontenue  d'une  certaine  manière  sous  l'obser- 

vance. Selon  qu'elle  procède  de  la  révérence  des  parents,  elle 

estcontenue  sous  la  piété.  Selon  qu'elle  procède  de  la  révérence 
de  Dieu,  elle  est  contenue  sous  la  religion,  et  appartient  à  la 

dévotion,  qui  est  l'acte  principal  de  cette  vertu.  Aussi  bien,  à 

ce  titre,  il  est  plus  louable  d'obéir  à  Dieu  que  d'offrir  un  sacri- 
fice; et,  aussi,  parce  que  dans  le  sacrifice  on  immole  une  chair 

étrangère,  tandis  que  par  l'obéissance,  on  immole  sa  propre  volonté, 

comme  nous  l'a  dit  saint  Grégoire.   —  Et,   d'une  façon  très 
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spéciale  encore,  dans  le  cas  dont  parlait  Samuel  »,  quand  il 

proférait  la  sentence  citée  par  l'objection,  c  il  eût  été  mieux 

pour  Saiil  dobéir  à  Dieu  que  d'oflrir  en  sacrifice,  contre  l'ordre 
du  Seigneur,  les  animaux  gras  des  Amalécites  ». 

Vad  secanduin  explique  qu  «  à  l'obéissance  appartiennent 

tous  les  actes  des  vertus  en  tant  qu'ils  tombent  sous  le  précepte. 
Et  parce  ({ue  les  actes  des  vertus  agissent  par  voie  de  cause  ou 

de  disposition  dans  la  génération  des  vertus  et  leur  conser- 

vation, pour  autant  il  est  dit  que  l'obéissance  plante  dans 

l'esprit  toutes  les  vertus  et  les  y  conserve.  11  ne  suit  pourtant 

pas  de  là  que  l'obéissance  soit  purement  et  simplement  avant 

toutes  les  vertus,  pour  deux  raisons.  —  D'abord,  parce  que, 

bien  que  l'acte  de  la  vertu  tombe  sous  le  précepte,  l'homme 

peut  accomplir  l'acte  de  la  vertu  sans  prendre  garde  à  la  raison 

de  précepte  »,  quand  il  s'agit  des  actes  des  autres  vertus  que 

l'obéissance.  «  Par  conséquent,  s'il  est  quelque  vertu  dont 

l'objet  soit  naturellement  antérieur  au  précepte,  cette  vertu 
est  dite  naturellement  antérieure  à  l'obéissance  :  comme  la 
chose  se  voit  pour  la  foi,  qui  nous  fait  connaître  la  sublimité 

de  l'autorité  divine  en  vertu  de  laquelle  lui  appartient  le 

pouvoir  de  commander.  —  Secondement,  parce  que  l'infusion 
de  la  grâce  et  des  vertus  peut  précéder,  même  dans  le  temps, 

tout  acte  vertueux.  Et,  dès  lors,  ni  dans  l'ordre  du  temps,  ni 
dans  l'ordre  de  nature,  l'obéissance  n'est  antérieure  à  toutes 
les  vertus  ».  —  Cette  réponse,  on  le  voit,  est  pour  infirmer 

la  conséquence  de  l'objection  voulant  prouver  que  l'obéissance 

est  au-dessus  de  toutes  les  vertus,  parce  qu'elle  est  leur  cause. 

Saint  Thomas  vient  de  nous  montrer  que  s'il  est  vrai  qu'en 

un  sens  l'obéissance  est  la  cause  des  vertus,  on  ne  doit  pourtant 

pas  l'entendre  dune  façon  absolue,  puisque  certaines  vertus 
doivent  être  et  sont  en  effet  dans  l'âme  antérieurement  à  l'acte 

de  l'obéissance,  en  raison  duquel  l'obéissance  peut  être  dite, 
au  sens  expliqué,  la  cause  des  autres  vertus. 

L'ad  tertium  dit  qu'  u  il  est  un  double  bien.  —  L'un,  que 
l'homme  est  tenu  de  faire  de  toute  nécessité  ;  comme  d'aimer 
Dieu,  ou  autre  chose  de  ce  genre.  Ce  bien-là  ne  doit  en  aucune 

manière  être  laissé  pour  l'obéissance.  —  Un  autre  bien  existe 
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nuquel  riiomme  n'est  point  tenu  nécessairement.  Ce  bien-là, 
riiomme  doit  quelquefois  le  laisser  pouirobéissance,  à  laquelle 

riioinnie  est  tenu  de  nécessité;  car  l'homme  ne  doit  pas  faire 
({uelque  bien  en  encouranl  une  faule.  El  toutefois,  comme  le 

dit  saint  Grégoire,  au  même  endroit,  celui  qui  défend  à  ses 

sujets  un  bien  quelconque  doit  nécessairement  leur  en  permettre 

t)eaucoup  pour  ne  pas  détruire  dans  son  fond  l'âme  de  celui  qui 

obéit  sll  la  privait  totalement,  par  ses  prohibitions,  l'éloignant  de 

tout  bien.  En  telle  sorte  que  par  l'obéissance  et  d'autre^s  biens 

le  dommage  d'un  bien  laissé  peut  être  compensé  ».  —  Ici 

encore,  on  voit  la  portée  de  l'objection  et  de  la  réponse.  Il 

s'agissait  de  prouver  que  l'obéissance  est  la  plus  grande  des 

vertus,  parce  qu'on  doit  laisser  pour  elle  les  autres  biens.  Saint 

Thomas  répond  :  11  n'est  pas  vrai  qu'on  doive  laisser  indistinc- 

tement tout  bien  ou  toute  œuvre  bonne  pour  l'obéissance.  Car 

il  est  des  œuvres  bonnes  qu'aucun  supérieur  n'a  le  droit  de 
nous  interdire  :  ce  sont  les  œuvres  bonnes  nécessaires.  Et  s'il 
est  vrai  que  pour  les  œuvres  bonnes  libres,  les  supérieurs 

puissent,  en  effet,  nous  commander  de  les  laisser,  il  faut  encore 

qu'ils  y  mettent  de  la  discrétion  et  qu'ils  ne  nous  les  interdisent 

point  indistinctement  ou  de  façon  trop  universelle.  D'ailleurs, 

quand  leur  mode  d'agir  est  discret,  l'œuvre  bonne  laissée  n'est 

pas  seulement  compensée  par  le  mérite  ou  le  bien  de  l'obéis- 

sance ;  elle  l'est  aussi  par  les  autres  œuvres  bonnes  dont  le 

sacrifice  ne  nous  est  pas  demandé  par  l'obéissance  et  que  nous 

pouvons  faire  à  la  place  de  l'autre. 

La  volonté  de  chaque  être  humain,  dans  la  sphère  de  son 

action,  n'est  point  chose  qui  soit  nécessairement  et  absolument 

indépendante,  à  l'endroit  de  toute  autre  volonté  humaine.  11 
se  trouve,  au  contraire,  parmi  les  êtres  humains,  une  subordi- 

nation de  leurs  volontés,  qui  fait  que  les  unes  doivent  mouvoir 

les  autres  à  leurs  actions.  Cette  subordination,  prise  en  soi, 

est  chose  qui  n'est  point  le  fait  d'une  libre  disposition  des 

volontés  humaines,  mais  qui  résulte  de  la  nature  de  l'homme 
et  qui  est  le  fait  même  de  ûieu  Auteur  de  cette  nature.  Elle 

est  commandée  par  la  nécessité  où  est  l'homme  de  vivre  en 
XII.  —  La  Religion.  34 
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société  pour  alleiiidre  un  parlait  développement  de  sa  nature. 

Certaine  forme  de  société  est  tout  à  fait  nécessaire  et  la  subor- 

dination des  volontés  s'y  trouve  réglée  par  la  nature  elle-même. 

C'est  la  société  que  constitue  la  famille,  quant  aux  rapports 
des  parents  et  des  enfants.  Pour  les  autres  formes  de  société, 

considérées  dans  le  détail  de  leurs  applications,  il  pourra  \ 

avoir  une  part  de  libre  disposition  humaine;  mais  le  rapport 

essentiel  de  l'autorité  y  dominera  toujours  toute  intervention 
libre  et  positive  de  la  part  des  hommes.  Cette  autorité  se 

ramène  au  droit  et  au  devoir  de  commander  :  car  c'est  par  le 
commandement  que  la  volonté  supérieure  doit  mouvoir  à 

leur  fin  les  volontés  inférieures.  Celles-ci  ont  i)our  devoir 

correspondant  d'obéir.  Et  l'obéissance  consiste  à  se  plier  par 
sa  volonté  à  la  motion  ou  au  commandement  de  la  volonté 

supérieure.  Entrer  par  sa  volonté  dans  la  voie  que  trace  la  volonté 

supérieure,  précisément  parce  que  cette  voie  est  tracée  par  elle, 

voilà  formellement  et  essentiellement  l'obéissance.  Il  est  mani- 
feste que  cette  obéissance  a  pour  cause  immédiate  le  respect  et 

la  révérence  qu'inspire  la  personne  du  supérieur  qui  commande. 
Et,  par  suite,  selon  la  nature  ou  le  caractère  de  cette  personne 

et  de  sa  supériorité,  l'obéissance,  tout  en  restant  ce  qu'elle  est 

comme  obéissance,  revêtira  un  caractère  et  une  dignité  d'une 

diversité  extrême.  C'est  ainsi  que  l'obéissance  envers  Dieu 

revêtira  la  dignité  même  de  la  vertu  de  religion  et  de  l'acte 

par  excellence  de  cette  vertu,  qui  est  la  dévotion;  l'obéissance 
envers  les  parents  ou  envers  ceux  qui  commandent  au  nom  de 

la  patrie,  la  dignité  de  la  vertu  de  piété  ;  l'obéissance  envers 

tout  autre  supérieur,  dans  l'ordre  social,  en  deçà  du  maître 

proprement  dit,  au  sens  antique  de  ce  mot  dans  l'ordre  de 

l'esclavage  ou  du  servage,  la  dignité  de  la  vertu  d'observance  ; 

enfin,  l'obéissance  envers  le  maître,  la  raison  ou  le  caractère 

de  la  vertu  de  dulie.  Il  est  aisé  de  voir  que  la  vertu  d'obéis- 
sance a  toute  son  excellence  quand  elle  se  rapporte  immédia- 

tement à  Dieu,  selon  que  c'est  sa  volonté  formelle  et  directe 

qu'elle  entend  accomplir.  Mais  elle  peut  conserver  le  côté 
essentiel  de  cette  excellence,  si  même  en  accomplissant  la 

volonté  d'autres    supérieurs  en  deçà  de  Dieu,  elle  a  soin  de 
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rapporter  à  Dieu  Lui-même  son  acte,  puisqu'aussi  bien  toute 
volonté  des  supérieurs  subalternes,  en  deçà  et  au-dessous  de 

Dieu,  n'a  la  vertu  de  commander  el  de  se  faire  obéir  que  parce 

qu'elle  est  une  dérivation  ou  une  participation  de  la  volonté 
souveraine  de  Dieu. 

Mais  ceci  nous  amène  à  examiner  d'une  façon  plus  précise 
ces  rapports  des  diverses  volontés  supérieures  avec  la  volonté 

des  inférieurs,  dans  l'acte  du  commandement  et  de  l'obéissance. 

—  Et,  d'abord,  le  rapport  de  nos  volontés  avec  la  volonté  de 

Dieu  :  ce  rapport  entraîne-t-il  l'obligation  absolue  et  sans 

réserve  d'obéir  à  Dieu  en  toutes  choses?  C'est  ce  que  nous 
allons  examiner  à  larticlc"  qui   suit. 

Article  IV. 

Si  en  toutes  choses  il  faut  obéir  à  Dieu? 

Trois  objections  veulent  prouver  qu'  «  il  ne  faut  point  obéir 

à  Dieu  en  toutes  choses  ».  —  La  première  rappelle  qu'  «  il 
est  dit  en  saint  Matthieu,  ch.  iv  (v.  3o,  3i),  que  le  Seigneur 

commande  aux  deux  aveugles  qu'il  avait  guéris  :  Veillez  à  ee 
que  personne  ne  le  sache.  Or,  ceux-ci,  étant  sortis,  en  répandirent 
le  bruit  dans  toute  cette  région.  Et,  cependant,  ils  ne  sont  point 

blâmés  de  cela.  Donc  il  semble  que  nous  ne  sommes  pas  tenus 

d'obéir  à  Dieu  en  toutes  choses  ».  —  La  seconde  objection  dit 

que  «  nul  n'est  tenu  de  faire  quelque  chose  contre  la  vertu. 
Or,  on  trouve  certains  préceptes  de  Dieu  qui  sont  contre  la 

vertu  :  c'est  ainsi  qu'il  fut  commandé  à  Abraham  de  mettre  à 

mort  son  fils  innocent,  selon  qu'il  est  marqué  dans  la  Genèse, 
ch.  XXII  (v.  2),  et  aux  Juifs  de  dérober  les  biens  des  Egyptiens, 

comme  on  le  voit  dans  VExode,  ch.  xi  (v.  2),  choses  qui  sont 

contre  la  justice;  de  même,  il  fut  commandé  à  Osée  de  prendre 

une  femme  adultère,  ce  qui  est  contre  la  chasteté.  Donc  il  n'y 
a  pas  à  obéir  à  Dieu  en  toutes  choses  ».  —  La  troisième  objec- 

tion fait  observer  que  «  quiconque  obéit  à  Dieu  conforme  sa 

volonté  à  la  volonté  divine  même  dans  la  chose  voulue.  Or, 
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nous  ne  sommes  pas  tenus  en  loules  choses  de  conformer  notre 

volonté  à  la  volonté  divine  dans  la  chose  voulue,  comme  il  a 

été  vu  plus  haut  (/"-'2"*",  (|.  19,  arl.  10).  Donc  riiomme  n'est 

])as  tenu  en  toutes  choses  d'ohéir  à  Dieu  ». 

L'argument  sed  roulni  apporte  un  heau  texte,  admiiahle- 
ment  choisi,  de  VExode,  ch.  xxiv  (v.  -y),  où  «  il  est  dit  :  Toulca 
les  choses  que  le  Seigneur  <i  diles,  lujiis  les  ferons  ri  nous  serons 
obéissanis  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  se  réfère  d'ahord  au 

point  de  doctrine  exposé  dans  l'article  premier  et  qui  poric 
tout  dans  la  question  actuelle.  Il  en  tirera  aussitôt  une  conclu- 

sion qui  laissera  dans  la  clarté  la  plus  vive  le  point  qu'il  s'agis- 

sait ici  d'établir.  «  Selon  qu'il  a  été  dit  plus  haut,  rappelle  le 
saint  Docteur,  celui  qui  obéit  est  mû  par  le  commandement 

de  celui  à  qui  il  obéit,  comme  les  choses  naturelles  sont  mues 

par  leurs  moteurs.  Or,  de  même  que  Dieu  est  le  premier 

moteur  de  toutes  les  choses  qui  sont  mues  naturellement, 

pareillement  aussi  II  est  le  premier  moteur  de  toutes  les  volon- 

tés, ainsi  qu'il  ressort  de  ce  qui  a  été  dit  plus  haut  (/"-S"'', 
q.  9,  art.  6).  Il  suit  de  là  que  comme  par  une  nécessité  natu- 

relle toutes  les  choses  naturelles  sont  soumises  à  la  motion 

divine;  de  même  aussi,  par  une  certaine  nécessité  de  justice, 

toutes  les  volontés  sont  tenues  d'obéir  au  commandement 

divin  ».  —  Il  n'est  aucun  acte  d'aucune  volonté  créée  qui  puisse 

sans  injustice  se  soustraire  à  l'acte  de  la  volonté  divine  :  parce 
que  le  vouloir  divin  étant  le  premier  vouloir,  tout  autre  vou- 

loir lui  doit  être  soumis.  Et,  non  seulement,  c'est  une  question 

de  justice  souveraine;  mais  c'est  aussi  une  question  de  souve- 

raine sagesse.  Dès  là,  en  effet,  que  l'acte  de  la  volonté  divine 
porte  avec  lui  le  vrai  bien  de  tout  agent  volontaire  créé, 

celui-ci  ne  peut  se  soustraire  au  vouloir  divin  que  pour  aller  à 

ce  qui  est  son  mal  sous  une  fausse  apparence  de  bien.  C'est 

pour  cela  que  le  pire  mal  de  l'agent  créé  consiste  à  vouloir 
quelque  chose  de  sa  volonté  propre,  en  entendant  par  là  un 

acte  de  volonté  se  portant  à  quelque  chose  en  dehors  ou  à  ren- 
contre du  vouloir  divin.  Et  ceci  nous  donne  le  sens  profond 

de  l'aphorisme  ou  de  la  règle  qui  résume  tout  l'ascétisme  chré- 
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tien  ;  mourir  à  soi-même,  ou  renoncer  en  toutes  choses  à  sa 

volonté  propre,  pour  ne  plus  vivre  qu'en  Dieu  par  l'accomplis- 
sement en  tout  de  sa  très  sainte  volonté  ;  mort  à  nous-mêmes, 

qui  n'implique  pas,  comme  l'ont  voulu  entendre  les  faux  mys- 
tiques, le  renoncement  absolu  à  ce  qui  doit  être  notre  bien, 

mais  au  contraire  la  recherche  par  excellence  de  notre  bien, 

puisque  nous  ne  laissons  notre  volonté  que  parce  qu'elle  est 
en  opposition  avec  la  volonté  de  Dieu  voulant  notre  vrai  bien 

le  plus  parfait.  Qu'on  lise  à  cette  lumière  les  vrais  auteurs  ascé- 

tiques ou  mystiques  et,  en  particulier,  celui  qui,  d'une  cer- 

taine manière,  est  le  plus  grand  de  tous,  l'auteur  de  Ylinitation  ; 

et  l'on  verra  comment  leurs  expressions  ou  leurs  formules  qui, 
au  premier  abord,  pourraient  paraître  étranges,  ou  exagérées, 

et  difficiles  à  accepter,  sont  tout  ce  qu'il  y  a  de  plus  rigoureu- 
sement exact,  au  sens  de  la  plus  stricte  théologie.  >ous  cite- 

rons, entre  une  infinité  d'autres,  ce  double  passage  du  troisième 

livre  de  V Imitation  (ch.  54),  que  nous  reproduirons  sous  l'ad- 
mirable forme  que  lui  a  donnée  notre  grand  Corneille  dans 

son  immortelle  Traduction  : 

S'il  faut  mourir  en  soi.  se  vaincre,  se  soumettre, 
Se  laisser  opprimer,  se  voir  assujettir, 

La  nature  jamais  ne  veut  y  consentir. 

Jamais  n'ose  se  le  permettre; 
Mais  la  grâce  prend  peine  à  se  mortifier. 

Sous  le  vouloir  d'autrui  cherche  à  s'humilier. 
\  se  dompter  partout  met  toute  son  étude  : 

Et  de  la  sensualité 

Le  joug,  si  doux  pour  l'autre,  est  pour  elle  si  rude 

Qu'à  lui  seul  elle  oppose  un  esprit  révolté. 

Pour  en  mieux  briser  l'esclavage. 

La  propre  liberté,  chez  elle  hors  d'usage. 
>"'a  rien  qu'elle  daigne  garder  : 

Elle  aime  à  se  tenir  dessous  la  discipline. 

Jamais  avec  plaisir  sur  aucun  ne  domine. 

Jamais  n'aspire  à  commander. 

Etre  et  vivre  sous  Dieu,  s'attacher  en  captive 
A  l'ordre  aimable  de  ses  lois. 

Et  se  ranger  pour  Lui  sous  le  moindre  qui  vive. 

C'est  de  tous  ses  désirs  l'inébranlable  choix. 
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L'ad  primuni  explique  que  u  le  Seigneur  dit  aux  aveugles  de 

cacher  le  miracle,  non  avec  l'intention  de  les  obliger  par  la 

vertu  d'un  prcceptedivin  ;  mais,  comme  l'observe  saint  Grégoire, 
au  livre  \I\  des  Morales  (ch.  xxiii,  ou  xiv,  ou  xvin),  pour  Uiis- 

ser  un  exemple  à  ses  serviteurs  qui  le  suiceul  ■  ils  doivent,  en  effet, 
désirer  eux-mêmes  que  leurs  vertus  soient  cachées;  et  cependant 

il  est  bon  qu'ils  soient  découverts  contre  leur  tjrr,  afin  que  les 
autres  profitent  de  leurs  exemples  ». 

Vad  secundum  répond  à  la  difficulté  tirée  des  récits  scriptu- 

raires  que  saint  Thomas  s'était  déjà  opposés  dans  le  Traité  de 
la  Loi  ncdurelle  (i<'-2''^  q.  9^,  art.  5,  ad  2"'")  et  dans  le  Traité  de 

la  Justice  (q.  6'i,  art.  6,  ad  l""*;  q.  66,  art  3,  ad  /""•),  Il  déclare 
à  nouveau  que  «  comme  Dieu  ne  fait  rien  contre  la  nature, 

parce  que  cela  même,  en  toute  cliose.  est  sa  nature,  que  Dieu 

opère  en  elle,  selon  qu'il  est  marqué  dans  la  glose  de  VÉpiire  aux 
Romains,  ch.  xi  (v.  2^),  et  cependant  Dieu  fait  certaines  choses 

contre  le  cours  ordinaire  de  la  nature;  pareillement,  aussi, 

Dieu  ne  peut  rien  commander  contre  la  vertu,  parce  que  c'est 
en  cela  principalement  que  consiste  la  vertu  et  la  rectitude  de 

la  volonté  humaine,  qu'elle  est  conforme  à  la  volonté  de  Dieu, 

et  qu'elle  suit  son  commandement,  quoique  cela  soit  contre  le 
mode  ordinaire  de  la  vertu.  —  Nous  dirons  donc,  appliquant 

cette  règle  aux  difficultés  de  l'objection,  que  le  précepte  fait  à 
Abraham  de  mettre  à  mort  son  fils  innocent  ne  fut  pas  contre 

la  justice  ;  parce  que  Dieu  est  l'auteur  de  la  mort  et  de  la  vie.  — 

De  même,  ce  ne  fut  pas  contre  la  justice,  qu'il  commanda  aux 
Juifs  de  prendre  les  biens  des  Égyptiens  ;  parce  que  toutes  cho- 

ses lui  appartiennent  et  II  les  donne  à  qui  II  veut.  —  Pareil- 
lement aussi  il  ne  fut  pas  contre  la  chasteté,  le  précepte  fait  à 

Osée  de  prendre  une  femme  adultère  ;  parce  que  Dieu  Lui-même 

est  l'ordonnateur  de  la  génération  humaine,  et  celui-là  est  le 

mode  voulu  d'user  de  la  femme,  que  Dieu  Lui-même  institue.  — 

Par  où  l'on  voit  qu'en  obéissant  à  Dieu,  dans  ces  divers  cas,  ou 
en  voulant  lui  obéir,  nul  ne  commit  de  péché  ». 

L'ad  tertium  résout  d'un  mot  la  ditriculté  très  délicate  que 

présentait  l'objection.  «  Bien  que  l'homme  ne  soit  pas  tenu  de 
vouloir  ce  que  Dieu  veut  »,   en   entendant  cela  de  la  chose 
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même  sur  laquelle  porte  la  volonté  de  Dieu,  «  cependant  il  est 

toujours  tenu  de  vouloir  ce  que  Dieu  veut  qu'il  veuille  ».  Il  se 
peut  que  le  vouloir  divin  en  lui-même  soit  autre  que  le  vou- 

loir de  la  créature  ;  car  le  vouloir  de  Dieu  a  pour  objet  propre 

le  bien  général  de  tout  l'univers;  tandis  que  le  vouloir  de  la 
créature  a  pour  objet  propre,  soit  son  bien  particulier,  soit  le 

bien  d'un  certain  ordre  déterminé;  et  les  deux  biens  peuvent 
quelquefois  ne  pas  coïncider  :  le  bien  particulier  doit,  en  effet, 

céder  quelquefois  au  bien  général.  Mais,  quel  que  soit  le  bien 

que  Dieu  veut  en  Lui-même,  et  dont  nous  n'avons  pas  à  nous 

occuper  nous-mêmes,  puisque  c'est  l'objet  propre  de  sa  volonté 
à  Lui,  Dieu  veut  toujours  que  nous  voulions  nous-mêmes  ce 

qui  est  notre  bien  à  nous  tel  qu'il  correspond  à  la  sphère  pro- 

pre de  notre  action  que  sa  >  olonté  nous  a  marquée  dans  l'en- 
semble de  son  œuvre.  «  Le  bien  »,  correspondant  à  la  sphère 

propre  de  notre  action,  cl  que  Dieu  veut  que  nous  voulions, 

«  nous  est  connu  surtout  par  le  précepte  divin  »,  à  prendre  le 

précepte  divin  au  sens  très  formel  de  la  loi  positive  de  Dieu  ou 

de  la  loi  naturelle  expressément  proclamée  par  Lui  dans  le 

Décalogue.  «  Et  voilà  pourquoi  l'homme  est  tenu  d'obéir  en 
toutes  choses  aux  préceptes  divins  »,  entendus  très  spéciale- 

ment dans  ce  sens.  ̂ lais  on  peut  entendre  et  on  entend  souvent, 

aussi,  le  précepte  divin  dans  un  sens  plus  général,  selon  qu'il 
comprend  sous  lui  toute  prescription  de  notre  raison  droite  ou 

d'une  autorité  légitime  quelconque.  C'est  qu'en  effet  toute 
prescription  de  notre  raison  droite  ou  dune  autorité  légitime 

quelconque  est  une  manifestation  pour  nous  de  la  volonté  de 

Dieu  à  notre  endroit  :  car  Dieu  veut  très  certainement  que  nous 

voulions  toujours  ce  que  nous  prescrit  la  droite  raison  ou  une 

autorité  légitime  quelconque.  En  telle  sorte  que  faisant  alors 

ce  qui  nous  est  ainsi  marqué  par  la  droite  raison  ou  par  cette 

autorité  légitime,  nous  faisons,  à  n'en  pas  douter,  la  volonté 
de  Dieu,  et  nous  lui  obéissons.  Et  à  prendre  la  volonté  de  Dieu, 

ou  le  précepte  de  cette  volonté,  aussi  en  ce  sens,  nous  devons 

conclure  qu'il  n'est  pas  un  seul  acte  de  notre  vie  consciente  où 

nous  ne  soyons  tenus  de  faire  la  volonté  de  Dieu  et  d'obéir  à 
son  précepte. 
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Il  est  vrai  que  ceci  nous  amène  à  considérer  en  elles-mêmes 

les  autorités  subalternes,  en  deçà  et  au-dessous  de  l'autorité 

propre  de  Dieu.  Nous  pouvons  les  considérer  d'une  façon  géné- 
rale, et  sans  distinguer  encore  entre  tels  supéiieurs  et  tels 

subordonnés;  ou  d'une  façon  très  spéciale,  sous  la  raison  d'au- 
torité séculière  ou  laïque  et  de  subordonnés  fidèles  ou  chré- 

tiens. —  Venons  d'abord  au  premier  point.  Il  va  faire  l'objet 

de  l'article  qui  suit. 

Article  V. 

Si  les  subordonnés  sont  tenus  d'obéir  en  toutes  choses 
à  leurs  supérieurs? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  c  les  subordonnés  sont 

tenus  d'obéir  en  toutes  choses  à  leurs  supérieurs  ».  —  La  pre- 

mière en  appelle  à  «  l'Apôtre  »  saint  Paul,  qui  «  dit,  dans 

l'épître  aux  Colossiens,  ch.  m  (v.  20)  :  Lnjanfs,  obéissez  à  vos 
parents  en  toutes  choses.  Et  après  (v.  22),  il  ajoute  :  Esclaves, 

obéissez  en  toutes  choses  à  vos  niait res  charnels.  Donc,  pour  la 

même  raison,  tous  les  autres  subordonnés  doivent  obéir  à  ceux 

qui  leur  sont  préposés,  en  toutes  choses  ».  —  La  seconde 

objection  fait  observer  que  «  les  préposés  occupent  le  milieu 

entre  Dieu  et  leurs  subordonnés  ;  selon  ce  passage  du  Deutéro- 

nome,  ch.  v  (v.  5)  :  Je  me  tins  au  milieu  entre  Dieu  et  vous,  en 

ce  temps-là,  pour  vous  annoncer  ses  paroles.  Or,  d'un  extrême 

on  ne  va  à  l'autre  extrême  qu'en  passant  par  le  milieu.  Il  suit 
de  là  que  les  préceptes  des  préposés  doivent  être  réputés  comme 

les  préceptes  de  Dieu.  Aussi  bien  l'Apôtre  dit,  aux  Galates, 
ch.  IV  (v.  ll^)  :  Comme  un  <mgc  de  Dieu  vous  ni  avez  reçu,  comme 

le  Christ  Jésus;  et,  dans  la  première  épUrc  aux  Thessalonieiens, 

ch.  II  (v.  i3)  :  Ayant  reçu  la  divine  parole  que  nous  vous  avons 

fcdt  entendre,  vous  l'avez  reçue,  non  comme  parole  des  hommes, 

mais,  ainsi  qu'elle  l'est  véritablement ,  comme  une  parole  de  Dieu. 

Donc,  de  même  que  l'homme  doit  obéir  à  Dieu  en  toutes  cho- 
ses, de  même  aussi  à  ses  préposés  ».  —  La  troisième  objection 

remarque  que  «  les  religieux,  de  même  qu'ils  vouent,  par  leur 
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profession,  la  chasteté  et  la  pauvreté,  vouent  aussi  l'obéissance. 
Or,  le  religieux  est  tenu,  en  toutes  choses,  de  conserver  la 

chasteté  et  la  pauvreté.  Donc,  pareillement,  en  toutes  choses, 

il  est  tenu  d'obéir  ». 

L'argument  sed  contra  oppose  qu'  «  il  est  dit,  dans  le  livre 

des  Actes,  ch.  v  (v.  29)  :  H  faut  obéir  à  Dieu  plutôt  qu'aux  hom- 
mes. Or,  parfois,  les  préceptes  des  préposés  sont  contre  Dieu. 

Donc,  ce  n'est  pas  en  toutes  choses  qu'il  faut  obéir  aux  pré- 
lats »  ou  aux  préposés  et  aux  supérieurs. 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas,  de  nouveau,  revient  au 

principe  fondamental  de  l'article  premier,  rappelé  aussi  à  l'ar- 
ticle précédent.  «  Comme  il  a  été  dit,  celui  qui  obéit  est  mû  au 

commandement  de  celui  qui  commande,  par  une  certaine 

nécessité  de  justice,  de  même  que  la  chose  naturelle  est  mue 

par  la  vertu  de  son  moteur  d'une  nécessité  de  nature.  Or, 

qu'une  chose  naturelle  ne  soit  pas  mue  par  son  moteur,  cela 

peut  se  produire  d'une  double  manière.  D'abord,  en  raison 

d'un  empêchement  qui  provient  de  la  vertu  plus  forte  d'un 

autre  moteur  :  c'est  ainsi  que  le  bois  n'est  pas  consumé  par  le 

feu  si  la  vertu  plus  forte  de  l'eau  s'y  oppose.  Dune  autre 

manière,  en  raison  d'un  défaut  d'ordre  du  mobile  au  moteur, 

selon  que  bien  qu'il  soit  soumis  à  son  action  pour  une  chose, 

il  ne  lest  point  pour  toutes  :  c'est  ainsi  que  parfois  un  liquide 

est  soumis  à  l'action  de  la  chaleur  quant  au  fait  dêlre  chauffé, 

mais  non  quant  au  fait  d'être  desséché  ou  consumé.  —  Pareil- 

lement, aussi,  deux  choses  peuvent  faire  qu'un  subordonné  ne 

soit  pas  tenu  dobéir  en  tout  à  son  supérieur.  —  D'abord,  le 

précepte  d'une  puissance  plus  haute.  Sur  ce  mot,  en  effet,  de 

l'Épître  aux  Romains,  ch.  xin  (v.  2)  :  Ceux  qui  résistent  s'ac- 
quièrent à  eux-mêmes  la  condanmation ,  la  glose  dit  :  Si  le  procu- 

rateur commande  quelque  chose,  auras-tu  à  le  faire  s'il  commcmde 
contre  le  proconsul?  Et,  de  même,  si  le  proconsul  lui-même  com- 

mande une  chose  et  l'empereur  une  autre,  est-il  douteux  que 

celui-là  méprisé  on  ne  doive  servir  celui-ci?  Donc,  si  l'empereur 
commande  une  chose,  et  que  Dieu  en  commande  une  autre,  celui-ci 

étant  méprisé,  il  faut  obtempérer  à  Dieu.  —  D'une  autre  manière, 

l'inférieur  n'est  pas  tenu  d'obéir  à  son  supérieur,  si  celui-ci  lui 
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commande  quelque  chose  en  (juoi  il  ne  lui  est  pas  subordonné. 

Sénèque  dit,    en   eflct ,    au    livre    III   des   BienJ'ails    (ch.    xx)  : 

Celui-là  se  trompe,  qui  croit  que  lu  servitude  ou  l'esclavage  descend 

sur  tout  l'homme.  Sa  partir  la  meilleure  demeure  exempte.  Les 

corps  sont  liés  et  assignés  aux  maîtres;  mais  iànie  s'appartient. 
Il  suit  de  là  que  dans  les  choses  qui  touchent  au  mouvement 

intérieur  de  la  volonté  »  pris  en  lui-même  et  indépendamment 

de  tout  rapport  à  quelque  chose  d'extérieur,  «  l'homme  n'est 

pas  tenu  d'obéir  à  l'homme,  mais  à  Dieu.  Là  où  l'homme  est 
tenu  d'obéir  à  l'homme,  c'est  dans  les  choses  qui  doivent  se 
faire  extérieurement  par  le  corps.  Et,  même  là,  dans  les  cho- 

ses qui  touchent  à  la  nature  du  corps,  l'homme  n'est  pas  tenu 
d'obéir  à  l'homme,  mais  seulement  à  Dieu,  parce  que  tous  les 
hommes  sont  égaux  par  la  nature  :  telles  sont  les  choses  qui 

touchent  à   la  conservation  du  corps  et  à  la  génération  des 

enfants.  Aussi  bien  ni  les  esclaves  à  l'endroit  de  leurs  maîtres, 

ni  les  enfants  à  l'endroit  des  parents  ne  sont  tenus  d'obéir  en 
ce  qui  est  du  mariage  à  contracter  ou  de  la  virginité  à  garder, 

ou  toute  autre  chose  de  ce  genre  »  :  ni  les  maîtres,  ni  les  parents 

n'ont  le  droit  d'obliger  à  se  marier  ou  d'empêcher  de  se  marier, 

bien  qu'ils  puissent  avoir  certains  droits  sur  les  à- côtés  du 

mariage  si  l'on  peut  ainsi  dire,  quant  à  ses  conditions  acciden- 

telles, et  selon  qu'il  peut  toucher  à  l'administration  des  choses 

extérieures.  —  C'est  qu'en  effet  «  dans  les  choses  qui  touchent 
à  la  disposition  des  actes  »  extérieurs  «  et  des  choses  humai- 

nes, tout  subordonné  est  tenu  d'obéir  à  son  supérieur  selon  la 
raison  »  ou  la  sphère  «  de  sa  supériorité  :  tel  le  soldat  au  chef 

de  l'armée  dans  les  choses  qui  ont  trait  à  la  guerre  ;  l'esclave  » 
ou  le  serviteur  «  à  son  maître  dans  les  choses  qui  touchent  à 

l'exécution  des  ouvrages  servîtes  ;  le  fils  à  son  père  dans  les 
choses  qui  touchent  à  la  discipline  »  ou  à  la  formation  «  de  la 

vie  et  au  soin  de  la  famille;  et  ainsi  du  reste  »,  comme  aux 

autorités  civiles  superposées  jusqu'au  chef  de  la  cité  ou  de  la 
nation,  dans  les  choses  qui  regardent  la  vie  commune  dans  la 

cité  ou  la  nation,  selon  qu'il  a  été  marqué  plus  haut  dans  l'ar- 

ticle premier  de  la  question  de  l'observance  (q.  102). 
Il  est  inutile  que  nous  nous  attardions  à  faire  remarquer 
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l'importance  du  corps  d'article  que  nous  venons  de  lire.  Elle 
éclate  d'elle-même.  C'est  la  démarcation  géniale  des  lignes 
essentielles  de  tout  droit  de  commandement  et  de  tout  devoir 

d'obéissance  parmi  les  hommes.  Sortir  de  ces  lignes,  sous  quel- 

que forme  et  pour  quelque  prétexte  que  ce  puisse  être,  c'est 

tomber  dans  l'usurpation  tyrannique  ou  dans  la  révolte  injusti- 

fiée et  anarchique.  S'y  tenir  et  y  demeurer,  c'est  se  fixer  dans 
la  justice  de  la  hiérarchie  établie  par  Dieu  même. 

L'ad  prininm  explique  que  «  les  mots  de  l'Apôtre  en  toutes 
choses  se  doivent  entendre  par  rapport  à  ce  qui  touche  au  droit 

de  la  puissance  du  père  ou  du  maître  »,  non  des  choses  qui 
sont  en  dehors  de  ce  droit. 

Vad  secimdum  précise  à  nouveau,  en  termes  d'une  netteté 

parfaite,  toute  la  doctrine  du  présent  corps  d'article  et  de  l'ar- 

ticle précédent.  «  L'homme  est  soumis  à  Dieu,  d'une  façon 
pure  et  simple,  par  rapport  à  toutes  choses,  soit  intérieures, 

soit  extérieures.  Et  voilà  pourquoi  il  est  tenu  de  lui  obéir  en 

tout.  Mais  les  subordonnés  ne  sont  pas  soumis  à  leurs  supé- 

rieurs par  rapport  à  tout;  ils  ne  leur  sont  soumis  que  par 

rapport  à  certaines  choses  déterminées.  C'est  par  rapport  à  ces 
choses,  que  les  supérieurs  sont  les  intermédiaires  entre  Dieu  et 

les  hommes.  Par  rapport  aux  autres  choses,  ils  sont  soumis 

immédiatement  à  Dieu,  qui  les  instruit  »  de  ce  qu'ils  ont  à  faire 
ou  de  sa  volonté  «  par  la  loi  naturelle  ou  écrite  ».  Nous  avons, 

dans  ces  derniers  mots,  la  confirmation  des  réflexions  présen- 

tées à  l'occasion  de  l'article  précédent.  Et  nous  trouvons,  dans 

la  réponse  que  nous  venons  de  lire,  indiqués,  d'un  riiot,  les 
trois  modes  par  lesquels  se  manifeste  à  nous  la  volonté  de 

Dieu,  que  nous  avons  dit  devoir  être  accomplie  par  nous  en 
chacun  de  nos  actes.  Celle  divine  volonté  se  manifeste  à  nous, 

directement  et  immédiatement,  par  la  loi  divine  positive  ou 

par  la  loi  naturelle;  et,  indirectement  ou  médiatement,  par 

les  déterminations  positives  de  la  loi  humaine  ou  aussi  de  notre 

propre  raison  travaillant,  d'une  façon  droite,  sur  les  données 
premières  et  nécessaires  ou  quasi  innées  de  la  loi  naturelle 

(cf.  /«-S'"',  q.  g^  et  95). 

L'ad   iertium   déclare    que    «  les    religieux    font   profession 
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d'obéissance  quant  à  la  vie  régulière  >,  c'est-à-dire  quant  au 
genre  de  vie  marqué  ou  déterminé  par  leur  règle,  «  selon 

laquelle  »  ou  dans  la  sphère  et  dans  les  limites  de  laquelle  "  ils 

sont  soumis  à  leurs  supérieurs.  Il  suit  de  là  qu'ils  sont  tenus 

d'obéir  quant  à  ces  choses-là  seules  qui  touchent  à  la  vie  régu- 

lière »,  qu'ils  ont  vouée.  «  Celte  obéissance  est  celle  qui  suffit 

au  salut.  Que  s'ils  veulent  obéir  aussi  dans  les  autres  choses, 
ceci  appartiendra  au  comble  de  la  perfection  ;  pourvu  toutefois 

que  ces  choses-là  ne  soient  pas  contre  Dieu  ou  contre  la  pro- 

fession de  la  règle  :  car  une  telle  obéissance  serait  illicite.  — 

Et,  ainsi,  on  peut  distinguer  une  triple  sorte  d'obéissance  : 

l'une,  suffisante  au  salut,  savoir  celle  qui  obéit  dans  les  choses 
auxquelles  elle  est  obligée  ;  une  autre,  partaite,  qui  obéit  dans 

toutes  les  choses  licites;  et  une  troisième,  indiscrète,  qui  obéit 
même  dans  les  choses  illicites  ». 

Après  ce  lumineux  exposé  des  droits  des  supérieurs  en  géné- 

ral à  l'obéissance  et  du  devoir  des  inférieurs  également  en 
général,  saint  Thomas,  dans  un  dernier  article,  se  demande 

si,  d'une  façon  spéciale,  quand  il  s'agit  des  chrétiens  mis  en 
regard  des  puissances  séculières,  il  y  a  encore  à  parler  du 

devoir  de  l'obéissance.  La  doctrine  qu'il  va  nous  exposer  sera, 
ici  encore,  du  plus  haut  intérêt.  Venons  tout  de  suite  au  texte 
du  saint  Docteur. 

Article  VI. 

Si  les  chrétiens  sont  tenus  d'obéir  aux  puissances  séculières? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  les  chrétiens  ne  sont 

pas  tenus  d'obéir  aux  puissances  séculières  »;  —  La  première 
arguë  de  ce  que  «  sur  ces  paroles  marquées  en  saint  Matthieu, 

ch.  XVII  (v.  27)  :  Donc  les  enfants  sont  libres,  la  glose  dit  :  Si,  en 

tout  royaume,  les  fils  du  roi  qui  gouverne  ce  royaume  sont  libres, 

alors  les  enfants  du  Roi  à  qui  sont  sounùs  tous  les  royaumes  doi- 
vent être  libres  en  chaque  royaume.  Or,  les  chrétiens,  par  la  foi 

du  Christ,  sont  faits  enfants  de  Dieu  ;   selon  cette  parole  de 
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saint  Jean,  ch.  i  (v.  \-i)  :  Il  leur  <t  <  1  ou lu'  pouvoir  tV être  faits 
enfants  de  Dieu  :  à  ceux  qui  croient  en  son  Nom.  Donc  ils  ne 

sont  pas  tenus  d'obéir  aux  puissances  séculières  ».  —  La  seconde 

objection  rappelle  qu'ail  est  dit,  aux  Romains,  cli.  vu  (v.  /|)  : 
Vous  clés  morts  à  la  loi  par  le  corps  du  Christ  ;  et  il  est  parlé  de 

la  loi  divine  de  l'Ancien  Testament.  Or,  la  loi  liuinaine  qui 
fait  (|ue  les  hommes  sont  soumis  aux  puissances  séculières  est 

moindre  que  la  loi  divine  de  l'Ancien  Testament.  Donc,  à  plus 

forte  raison,  les  hommes,  par  cela  qu'ils  sont  faits  membres 
du  corps  du  Christ,  sont  libérés  de  la  loi  de  sujétion  qui  les 

liait  aux  princes  séculiers  ».  —  La  troisième  objection  fait 

observer  que  «  les  honimes  ne  sont  pas  tenus  d'obéir  aux  bri- 
gands qui  oppriment  par  la  violence.  Or,  saint  Augustin  dit, 

au  livre  lY  de  la  Cité  de  Dieu  (ch.  iv)  :  Quand  on  écarte  la  jus- 

tice, que  sont  les  royaumes,  sinon  de  grands  brigandages?  Puis 

donc  que  la  domination  séculière  des  princes  s'exerce  la  plu- 

part du  temps  avec  injustice  ou  qu'ils  ont  pris  le  pouvoir  par 

quelque  injuste  usurpation,  il  semble  que  les  chrétiens  n'ont 
pas  à  obéir  aux  puissances  séculières».  Nous  verrons  la  réponse 

que  fera  saint  Thomas  à  cette  objection  d'un  intérêt  si  passion- 
nant. 

L'argument  sed  contra  cite  deux  textes  formels  de  l'Écriture 

sainte.  «  Il  est  dit,  dans  l'Épitre  à  Tite,  ch.  ni  (v.  i)  :  Recom- 

mande-leur d'être  soumis  aux  princes  et  aux  puissances.  Et,  dans 
la  première  Épître  de  saint  Pierre,  ch.  ii  (v.  i3,  i^),  il  est  dit  : 

Soyez  soumis  à  toute  créature  en  vue  de  Dieu  :  soit  au  roi, 

comme  au  premier  chef;  soit  aux  autres  chefs,  comme  envoyés 

par  lui  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  formule  un  principe  de 

haute  morale,  d'où  il  infère  tout  de  suite  la  solution  du  point 

qu'il  s'agissait  d'établir.  «  La  foi  du  Christ,  nous  dit-il,  est  le 

principe  et  la  cause  de  la  justice  ;  selon  cette  parole  de  l'Épître 
aux  Romains,  ch.  m  (v.  22)  :  La  justice  de  Dieu  par  la  foi  de 

Jésus-Christ .  Il  suit  de  là  que  par  la  foi  du  Christ  l'ordre  de  la 

justice  n'est  pas  enlevé,  mais  au  contraire  fortifié.  Or,  l'ordre 
de  la  justice  requiert  que  les  inférieurs  obéissent  à  leurs  supé- 

rieurs ;  car,  autrement,  l'état  des  choses  humaines  ne  pourrait 
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pas  subsister.  Donc,  par  la  loi  du  Christ,  les  fidèles  ne  sont 

point  excusés  qu'ils  ne  soient  tenus  d'obéir  aux  piinces  sécu- 
liers ».  —  On  aura  remarqué  la  netteté  de  cette  conclusion  et 

aussi  sa  portée  apologétique.  Cet  enseignement  de  saint  Thomas, 

qui  est  le  plus  pur  enseignement  de  l'Église,  nous  montre  que 

les  pouvoirs  civils  n'ont  pas  de  plus  ferme  soutien  que  la  doc- 

trine de  l'Église  catholique.  Aussi  bien  est-ce,  de  leur  part,  une 

sorte  de  suicide  (jue  de  la  combattre  ou  d'en  paralyser  l'action 
si  bienfaisante. 

Vad  prinuim  répond  que  «  comme  il  a  été  dit  plus  haut 

(art-  5),  la  servitude  »  ou  la  sujétion  et  la  subordination  «  qui 

fait  qu'un  homme  est  soumis  à  un  autre  homme  regarde  le 

corps  »  et  ses  actes  extérieurs,  «  non  l'àme  »,  en  ce  qui  est  de 
ses  actes  propres  et  intérieurs,  «  laquelle  demeure  libre.  Or, 

maintenant,  dans  l'état  de  cette  vie,  par  la  grâce  du  Christ, 

nous  sommes  libérés  des  défauts  de  l'ànic,  non  des  défauts  du 

corps;  comme  on  le  voit  par  l' Apôtre,  dans  son  épître  aux 

Romains,  ch.  vu  (v.  23),  disant  de  lui-même  qu'il  est  soumis, 
par  C esprit,  à  la  loi  de  Dieu,  mais,  par  la  chair,  à  la  loi  du  péché. 

Il  suit  de  là  que  ceux  qui  sont  faits  enfants  de  Dieu  par  la 

grâce  sont  libres  de  la  servitude  spirituelle  du  péché,  mais  non 

de  la  servitude  corporelle,  qui  les  tient  liés  ou  astreints  aux 

maîtres  temporels,  comme  le  dit  la  glose,  sur  cette  parole  de  la 

première  Épître  à  Timothée,  ch.  vi  (v.  i)  :  Que  ceux  qui  sont 

sous  le  joug  et  esclaves,  etc.  ». 

Cette  réponse  montre  excellemment  en  quoi  consiste  la  liberté 

actuelle  de  tous  ceux  qui  sont  faits  enfants  de  Dieu  par  la  grâce 

de  Jésus-Christ,  et  que  cette  liberté,  comme  telle,  n'entraîne 

pas  l'exemption  des  charges  ou  des  obligations  d'ordre  temporel 
qui  sont  la  condition  de  notre  vie  humaine  extérieure  telle 

que  le  péché  la  faite.  —  Mais,  s'il  s'agit,  non  plus  de  tous  les 

chrétiens  comme  tels  et  en  quelque  condition  sociale  qu'ils 

puissent  se  trouver  parmi  les  hommes,  s'il  s'agit  plus  spécia- 
lement de  ceux  qui  appartiennent  à  un  certain  ordre  parmi 

les  chrétiens  ou  les  fidèles  du  Christ,  tels  que  les  religieux 

ayant  renoncé  au  monde,  ou  les  clercs  appliqués  au  gouver- 
nement du  peuple  chrétien,  notamment  les  évêques,  ou,  plus 
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encore,  le  Souverain  Pontife,  que  devons-nous  penser  de  leurs 

rapports  avec  les  puissances  séculières  ou  civiles.  Car  c'est 

surtout  à  eux  que  semblent  s'applicjuer  les  paroles  de  Notre- 

Seigneur  dans  l'Évangile,  à  l'occasion  desquelles  a  été  apporté 
le  texte  de  la  glose,  que  saint  Thomas  vient  de  nous  expliquer 

par  rapport  à  tous  les  chrétiens  en  général. 

La  question  posée  sous  cette  forme  nous  met  en  présence  de 

la  grande  question  des  exemptions  ou  des  privilèges  ou  des 

droits  qui  peuvent  convenir  à  lÉglise  dans  ses  corps  de  choix 

que  sont  les  familles  religieuses,  ou  dans  sa  propre  organisation 

de  corps  social  existant  comme  tel  —  et  non  plus  simplement 
quanta  ses  fidèles,  existant  à  titre  de  membres  isolés  et  dispersés 

—  parmi  les  hommes.  —  Saint  Thomas,  considérant  un  peu 
la  question  sous  cet  aspect,  répondait,  dans  son  commentaire 

>i\\r  les  Sentences,  à  la  même  difficulté,  en  disant  (liv.  II,  dist.  44, 

({.  2,  art.  2,  ad  /'"")  que  «  le  Christ  parle  de  Lui  et  de  ses 

disciples,  lesquels  n'étaient  point  de  condition  servile,  ni  ne 
possédaient  »,  comme  groupe  existant,  «des  choses  temporelles», 

sous  forme  de  propriété  extérieure,  «  qui  pussent  les  obliger 

à  payer  des  tributs  ù  leurs  maîtres  «  temporels;  d'oii  saint 
Thomas  concluait  qu'  «  il  ne  suit  pas  de  là  que  tout  chrétien 
participe  à  la  même  liberté,  mais  seulement  ceux  qui  suivent 

la  vie  apostolique,  ne  possédant  rien  en  ce  monde  et  exempts 
de  toute  condition  servile  ». 

Cette  réponse  du  saint  Docteur  nous  fait  entendre  qu'à  pro- 
prement parler  et  à  s'en  tenir  au  droit  strict  ordinaire,  ceux-là 

seuls,  parmi  les  chrétiens,  sont  exempts  de  toute  obligation  à 

l'endroit  des  puissances  séculières,  qui,  par  leur  genre  dévie 
et  en  raison  de  leur  condition  dans  la  société  au  milieu  de 

laquelle  ils  se  trouvent,  ne  donnent  aucune  prise  sur  eux  à  ces 

puissances  séculières  ou  civiles  :  tels  les  imitateurs  de  la  vie 

apostolique  sous  la  forme  oij  l'Évangile  nous  la  dépeint,  alors 
que  Jésus  envoyait  ses  apôtres  ou  ses  disciples,  deux  par  deux, 

sans  rien  que  ce  qu'ils  avaient  sur  eux,  vivant  d'aumônes  et 
à  la  merci  de  la  Providence.  —  Seulement,  on  peut  dire  que 
cet  état,  pris  dans  son  sens  absolu,  ne  se  retrouverait  plus  que 

difficilement  désormais.  Car,  si  pauvres  ou  dénués  de  tout  que 
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I)uissent  vive  les  prédicateurs  el  les  ap(Mres  de  l'Évangile  ou 

les  paifaits  itnitaleuis  du  Christ,  il  est  dilTifilo  (m'ils  n'aient 
pas  au  nnoins  une  maison  où  ils  habitent  et  une  église  avec  ce 

qu'elle  requiert  pour  les  nécessités  du  culte.  Bien  plus,  à  mesure 

(jue  l'Église  lait  des  piogiès  dans  une  société  et  y  gagne  des 
(idèles  au  Christ,  dans  celte  mesure-là  même  les  conditions 

extérieures  el  sociales  de  l'Église  comme  corps  organisé  s'airu- 
Hient  plus  apparentes  el  aussi  plus  fixes  sous  forme  de  posses- 

sions temporelles,  mobilières  et  immobilières,  qui  nécessai- 

rement donnent  prise  aux  puissances  séculières  ou  civiles.  Et 

c'est  là  que  vient  la  question  de  savoir  si  l'Eglise  a  des  obligations 

à  l'endroit  de  ces  puissances  séculières  ou  civiles,  en  raison  des 
possessions  temporelles  qui  peuvent  lui  revenir  dans  la  société 

où  ces  puissances  exercent  leur  pouvoir;  ou  aussi  comme  corps 

existant  et  quant  aux  membres  qui  constituent  un  ordre  spécial 

et  de  choix  dans  son  sein  :  tels,  nous  l'avons  dit,  les  membres 
des  familles  religieuses,  ou  les  membres  du  clergé,  et,  plus 

spécialement,  les  évêques,  ou,  à  un  litre  exceptionnel,  le  Sou- 
verain Pontife. 

Disons,  tout  de  suite,  sur  ce  dernier  point,  que  sa  qualité 

essentielle  de  Chef  universel  de  la  société  extérieure  qu'est 

l'Église  catholique,  faite  pour  exister,  et  existant  en  fait,  parmi 

tous  les  peuples  de  l'univers  et  dans  toutes  les  nations  où 
peuvent  se  trouver  des  pouvoirs  séculiers  constitués,  entraîne 

nécessairement  que  le  Souverain  Pontife  ne  dépende  d'aucun 
pouvoir  temporel  particulier.  Il  est  indispensable,  en  effet, 

pour  la  sauvegarde  des  intérêts  qui  lui  sont  confiés  parmi 

toutes  les  nations,  que  toutes  et  chacune  puisse  traiter  avec  Lui 

comme  avec  Quelqu'un  qui  ne  soit  pas  sous  la  dépendance  de  l'une 

d'elles.  Il  faut  donc  que  Lui-même  soit  souverain  et  n'ait  à 

obéira  personne  dans  l'ordre  temporel. 

Pour  ce  qui  est  des  évêques  particuliers,  il  n'en  va  plus  de 

même.  Ils  ne  sont  pas  eux-mêmes  souverains  dans  l'ordre 
temporel.  Ils  appartiennent,  au  contraire,  eux  et  leurs  fidèles. 

ou  même  leur  clergé  et  les  divers  groupements  religieux  dont 

ils  sont  les  chefs  spirituels,  à  des  sociétés  temporelles  distinctes, 

formant  des  cités,  ou  des  nations  ou  des  royaumes  qui  obéissent 
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à  des  chefs  temporels,  souverains  dans  leur  ordre,  totalement 

distincts  et  indépendants  les  uns  des  autres.  D'autre  part,  ils 

font  partie,  aussi,  de  la  société  spéciale  qu'est  l'Eglise  catholique, 

laquelle  demeure  toujours  une  en  elle-même,  par  l'unité  de  son 

chef,  le  Souverain  Pontife,  hien  qu'elle  existe  répandue  sur 
toute  la  terre  et  parmi  toutes  les  nations  ou  tous  les  peuples. 

De  là  la  condition  tout  à  fait  particulière  des  évêques  et  des 

organisations  dont  ils  sont  les  chefs.  Ils  appartiennent  à  deux 

ordres  sociaux  distincts,  indépendants  et  dont  chacun  est 

souverain  :  l'ordre  social  constitué  par  l'Eglise  catholique;  et 

l'ordre  social,  constitué  par  l'État  auquel  ils  appartiennent. 
Où  seront,  ici,  les  droits  du  commandement  et  les  devoirs  de 

l'obéissance? 

S'il  s'agit  des  choses  strictement  spirituelles,  comme  les  actes 
doctrinaux  ou  disciplinaires  au  sens  de  direction  morale,  il 

est  manifeste  que  l'Élat  n'a  rien  à  y  voir  et  que  toute  l'obéis- 
sance est  due  au  seul  Souverain  Pontife  ou  à  ceux  qui  comman- 

dent en  son  nom.  Mais  s'il  s'agit  des  choses  qui  touchent  à 

l'extérieur  de  la  vie  civile,  comme  est  le  fait  de  posséder  des 

biens  meubles  ou  immeubles,  d'organiser  des  manifestations 
publiques,  de  disposer  de  certains  membres  de  la  société,  de 

les  affecter  à  certains  offices  et  autres  choses  de  ce  genre, 

aussitôt  se  présentent  les  questions  les  plus  délicates  et  les  plus 

épineuses  ou  les  plus  complexes.  C'est  tout  l'ensemble  des 
rapports  entre  les  deux  pouvoirs,  temporel  et  spirituel,  qui  est 

ici  en  cause.  Pratiquement,  il  faudra  toujours,  pour  régler  les 

divers  cas,  s'inspirer  des  conditions  particulières  qui  -seront 
celles  de  chaque  État  au  sein  duquel  se  trouve  telle  ou  telle 

portion  de  l'Église  catholique.  Car,  autres  seront  les  règles  de 

conduite,  et  les  obligations  ou  les  droits,  quand  il  s'agira  d'un 

État  officiellement  neutre  à  l'endroit  de  l'Église,  ou  d'un  État 

qui  reconnaît  officiellement  l'Église  et  traite  officiellement  avec 

elle,  soit  qu'il  en  reconnaisse  l'autorité  spirituelle  et  s'y 

soumette  officiellement  lui-mèrne,  soit  qu'il  la  considère 
simplement  comme  une  autorité  sociale  indépendante  et  jux- 

taposée avec  laquelle  on  traite  officiellement.  Dans  le  premier 

cas,  les  rapports  de  l'Église  avec  cet  État  seront  réglés  par  le 
XII.  —  La  Religion.  35 
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droit  commun.  Dans  le  second  cas,  il  y  auia  ou  pourra  y  avoir 

un  droit  spécial,  qui,  d'ordinaire,  sera  réglé  par  ce  qu'on  a  pu 
appeler  du  nom  de  Concordat.  Et,  nécessairement,  il  faudra, 

selon  la  diversité  des  cas,  se  plier  à  la  diversité  des  règles  ou 

des  conditions  qui  s'y  rencontrent.  L'idéal  est,  assurément, 

que  l'État  soit  lui-même,  comme  tel,  chrétien  et  catholique; 

et  qu'il  traite  tout  ce  qui  est  de  l'Eglise,  dans  l'ordre  de  son 

organisation  extérieure,  avec  les  sentiments  qu'inspire  une 
vraie  piété  filiale,  sans  rien  abandonner,  pour  cela,  des  droits 

ou  des  devoirs  qui  s'imposent  à  lui  dans  son  ordre  propre  et 

comme  souverain  temporel.  Les  membres  de  l'Église,  de  leur 
côté,  doivent,  en  pareil  cas,  être  les  premiers  à  donner,  en 

toutes  choses,  l'exemple  de  la  déférence,  du  respect,  de  la 

soumission,  de  l'obéissance  la  plus  spontanée  et  la  plus 

empressée  à  l'endroit  de  l'État  dans  tout  ce  qui  relève  de  son 

autorité.  Que  si  l'État,  quel  qu'il  soit,  se  montre  injuste  et 

tyrannique  à  l'endroit  de  l'Église,  soit  en  violant,  contre  elle, 

le  droit  commun,  s'il  s'agit  d'un  État  constitulionnellernent 

neutre,  soit  en  violant  la  lettre  ou  l'esprit  du  droit  spécial  qui 
règle  constitutionnellement  ses  rapports  avec  elle,  dans  ce  cas, 

il  n'y  a  plus,  en  soi,  aucune  obligation  d'obéir,  du  côté  des 

membres  de  l'Église.  La  seule  raison  qui  puisse  inviter  à  le 

faire,  c'est  la  raison  du  scandale  ou  d'un  plus  grand  mal  à  éviter  ; 

comme  saint  Thomas  va  nous  le  rappeler,  d'une  façon  générale, 
tout  à  l'heure,  à  Vad  lertium. 

\Jad  secundam  met  au  point  la  difficulté  tirée  de  la  compa- 

raison entre  la  loi  divine  de  l'Ancien  Testament  et  la  loi 
humaine.  «  La  loi  ancienne  était  la  figure  du  Testament 

iSouveau;  et  voilà  pourquoi  elle  dut  cesser,  quand  la  vérité 

eut  paru.  Il  n'en  va  pas  de  même  de  la  loi  humaine,  qui  fait 

que  l'homme  est  soumis  à  l'homme  ».  Aucune  parité  n'existe 
entre  le  rapport  de  la  loi  ancienne  à  la  foi  du  Christ  manifesté, 

et  celui  de  la  loi  humaine  à  cette  même  foi.  Dans  le  premier 

cas,  il  y  a  incompatibilité  de  coexistence,  comme  entre  l'ombre 

et  le  corps  ou  entre  l'image  et  la  réalité.  Dans  le  second  cas,  il 

n'y  a  aucune  incompatibilité  :  ce  sont  deux  domaines  distincts 

et  qui  se  superposent.  —  «  D'ailleurs,  comme  l'ajoute  saint 
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Thomas,  c'est  aussi  en  vertu  de  la  loi  divine  que  l'homme  est 

tenu  d'obéir  à  l'homme  »  :  toute  autorité  légitime  qui  existe 
parmi  les  hommes  étant  une  dérivation  et  une  participation  de 

l'autorité  même  de  Dieu,  selon  qu'il  a  été  dit  dès  le  premier 
article  de  la  question  présente. 

L'rtrf  tertium  présuppose  cette  subordination  essentielle  qui 

donne  à  toute  autorité  iiumaine  sa  vertu  et  déclare  que  «  l'homme 

est  tenu  d'obéir  aux  princes  séculiers  dans  les  limites  oii  l'ordre 

de  la  justice  le  requiert.  Il  suit  de  là  que  s'ils  n'ont  pas  un 

pouvoir  juste  mais  usurpé,  ou  s'ils  commandent  dune  façon 

injuste,  les  sujets  ne  sont  pas  tenus  de  leur  obéir;  si  ce  n'est 

peut-être,  accidentellement,  en  raison  d'un  scandale  ou  d'un 
péril  à  éviter  ».  Cf.  ce  que  nous  avions  déjà  vu  à  ce  sujet, 

i"-2'",  q.  96,  art.  4;  et,  ici,  2<'-*2'"',  q.  42,  art.  2. 

Après  avoir  traité  de  l'obéissance  en  elle-même,  nous  devons 
maintenant  traiter  de  la  désobéissance,  qui  lui  est  opposée.  — 

Ce  va  être  l'objet  de  la  question  suivante. 
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DE  LA  DESOBEISSANCE 

Cette  question  comprend  deux  articles  : 

1°  Si  la  désobéissance  est  un  péché  mortel? 
•j"  Si  elle  est  le  plus  grave  des  péchés? 

Article  Premier. 

Si  la  désobéissance  est  un  péché  mortel? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  la  désobéissance  n'est 
pas  un  péché  mortel  ».  —  La  première  dit  que  «  tout  péché  est 
une  désobéissance  ;  comme  on  le  voit  par  la  définition  de  saint 

Ambroise,  donnée  plus  haut  (q.  loA,  art.  2,  obj.  1).  Si  donc 

la  désobéissance  était  un  péché  mortel,  tout  péché  serait  mor- 

tel »  ;  ce  que  nul  ne  peut  admettre.  —  La  seconde  objection 
en  appelle  à  «  saint  Grégoire  »,  qui  «  dit,  au  livre  XXXI  de 

ses  Morales  (ch.  xlv,  ou  xvii,  ou  xxxi),  que  la  désobéissance 

vient  de  la  vaine  gloire.  Or,  la  vaine  gloire  n'est  pas  un  péché 

mortel.  Donc  la  désobéissance  ne  l'est  pas  non  plus  d.  —  La 

troisième  objection  fait  observer  que  «  c'est  alors  que  quelqu'un 

est  dit  être  désobéissant,  quand  il  n'accomplit  pas  le  précepte 
du  supérieur.  Or,  plusieurs  fois,  les  supérieurs  multiplient  les 

préceptes,  à  tel  point  qu'on  ne  peut  jamais  les  accomplir  ou 

qu'on  ne  le  peut  qu'à  peine.  Si  donc  la  désobéissance  était  un 

péché  mortel,  il  s'ensuivrait  que  l'homme  ne  pourrait  pas 
éviter  le  péché  mortel  ;  ce  qui  est  un  inconvénient.  Donc 

l'obéissance  n'est  pas  un  péché  mortel  ». 

Largument  sed  contra  oppose  que   (■   dans  l'Épître  aux  Ro- 
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mains,  ch.  i  (v.  3o)  et  dans  la  deuxième  Épître  à  Tiniolhée, 

ch.  m  (v.  2),  parmi  les  autres  péchés  mortels  est  compté  le  fait 

de  ceux  qui  n'obéissent  point  à  leurs  parents  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  nous  rappelle  que 
«  comme  il  a  été  dit  plus  haut  (q.  24,  art.  12;  q.  35,  art.  3; 

/"-S"*,  q.  72,  art.  5),  le  péché  mortel  est  celui  qui  est  contraire 

à  la  charité,  par  laquelle  existe  la  vie  spirituelle.  Or,  la  cha- 
rité aime  Dieu  et  le  prochain  ».  Par  conséquent,  ce  qui  est 

contraire  à  l'amour  de  Dieu  ou  du  prochain,  est  nécessaire- 

ment un  péché  mortel.  —  «  Mais,  précisément,  l'amour  de 

Dieu  exige  qu'on  obéisse  à  ses  commandements,  ainsi  qu'il  a 
été  dit  plus  haut  (q.  2^,  art.  12;  q.  io4,  art.  3).  Donc,  être 

désobéissant  aux  préceptes  divins  sera  un  péché  mortel,  comme 

chose  contraire  à  l'amour  de  Dieu.  Et  parce  que  dans  les  pré- 

ceptes divins  est  contenu  qu'on  obéisse  aussi  aux  supérieurs, 

il  s'ensuit  que  la  désobéissance  par  laquelle  on  est  désobéissant 

à  l'endroit  des  préceptes  des  supérieurs,  est  aussi  un  péché 

mortel,  comme  contraire  à  l'amour  de  Dieu  ;  selon  cette  parole 

de  l'Épitre  aux  Romains,  ch.  xiii  (v.  2)  :  Celui  qui  résiste  au 

pouvoir,  résiste  à  l'ordination  de  Dieu  ».  Nous  entendions  saint 
Thomas  nous  dire,  à  Vad  S"""  du  dernier  article  de  la  question 

précédente,  qu'  «  en  vertu  de  la  loi  divine,  l'homme  est  tenu 

d'obéir  à  l'homme  »,  selon  que  le  requiert  l'ordre  de  supério- 
rité parmi  les  hommes.  —  Cette  dernière  désobéissance,  où 

l'homme  est  désobéissant  à  l'endroit  de  ses  supérieurs,  refusant 

d'accomplir  leurs  préceptes,  nest  pas  seulement  contraire  à 
l'amour  de  Dieu,  comme  nous  venons  de  le  dire  :  «  elle  est 

aussi  contraire  à  l'amour  du  prochain,  en  tant  que  l'homme 

soustrait  au  prochain  son  supérieur  l'obéissance  qu'il  lui  doit  0  : 

c'est  un  acte  contre  la  justice,  et,  par  conséquent,  aussi  contre 

la  charité,  tout  acte  d'injustice  envers  quelqu'un  étant  con- 

traire à  l'amour  qu'on  doit  à  ce  quelqu'un.  —  Il  est  donc 
manifeste  que  la  désobéissance  est  un  péché  mortel. 

Vad  prinuun  répond  que  a  cette  définition  de  saint  Ambroise 

est  donnée  du  péché  mortel,  qui  a  la  raison  parfaite  de  péché 

(cf.  /"-S"'',  q.  88,  art.  i).  Le  péché  véniel,  en  effet,  n'est  pas  », 

à  proprement  parler,  u  une  désobéissance;  car  il  n'est  pas  con- 
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tre  le  précepte;  mais  en  dehors  du  précepte  »  :  en  ce  sens  qu'il 

ne  détruit  pas  l'ordre  à  la  fin  dernière,  que  vise  essentiellement 
le  précepte  (cf.  ibid.,  art.  2).  —  «  11  faut  dire  aussi  que  tout 

péché  mortel  n'est  pas  une  désobéissance,  à  prendre  ce  mot 

dans  son  sens  propre  et  formel  ;  il  n'y  a  désobéissance,  en  ce 

sens-là,  que  si  quelqu'un  méprise  le  précepte.  C'est,  en  effet,  de 
la  fin  ))  voulue  «  que  les  actes  moraux  tirent  leur  espèce.  Que 

si  quelqu'un  fait  quelque  chose  contre  le  i)récepte,  non  par 

mépris  du  précepte,  mais  pour  quelque  autre  motif,  il  n'y  a 

là  qu'une  désobéissance  au  sens  matériel;  au  sens  formel,  son 
acte  appartient  aune  autre  espèce  de  péché  »  (cf.  q.  10^,  art.  2). 

Vad  secandain  fait  remarquer  que  «  la  ̂ aine  gloire  cherche 

la  manifestation  de  quelque  excellence.  Kt  parce  qu'il  semble 

appartenir  à  une  certaine  excellence,  que  l'homme  ne  soit  pas 

soumis  aux  préceptes  d'un  autre,  de  là  vient  que  la  désobéis- 

sance sort  de  la  vaine  gloire.  Mais  rien  n'empêche  que  d'un 
péché  véniel  sorte  un  péché  mortel,  le  péché  véniel  étant  une 

disposition  au  péché  mortel  »  (cf.  l"-'^^,  q.  88,  art.  3). 

L'«d  terlium  déclare  que  «  nul  n'est  tenu  à  l'impossible.  Si 
donc  quelque  prélat  »  ou  supérieur  «  accumule  tant  de  pré- 

ceptes que  le  sujet  ne  puisse  pas  les  remplir,  celui-ci  est  excusé 
de  péché.  Aussi  bien  »,  ajoute  saint  Thomas,  en  une  réflexion 

que  tout  supérieur  ne  saurait  tro[)  retenir,  «  les  prélats  »  ou 

les  supérieurs  «  doivent  s'abstenir  de  la  multitude  des  pré- 
ceptes ». 

La  désobéissance,  prise  dans  son  sens  formel  et  selon  qu'elle 

implique  le  refus  d'accomplir  l'ordre  exprès  d'un  supérieur 

légitime  par  mépiis  de  cet  ordre  sous  sa  raison  propre  d'ordre 
du  supérieur,  est  toujours,  de  soi,  un  péché  mortel.  —  Est- 

elle le  plus  grave  de  tous  les  péchés.^  saint  Thomas  va  nous 

répondre  à  l'article  qui  suit. 
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Article  II. 

Si  la  désobéissance  est  le  péché  le  plus  grave? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  la  desobéissance  est 

le  péché  le  plus  grave  •>.  —  La  première  arguë  de  ce  qu'  «  il 
est  dit,  au  livre  I  des  Rois,  ch.  xv  (v.  23)  :  Comme  le  péché  de 

(Uvinadon  est  le  Jait  de  résister;  et  comme  le  crime  d'idolâtrie,  de 

ne  vouloir  pas  acquiescer.  Ov,  l'idolâtrie  est  le  plus  grave  des 
péchés,  comme  il  a  été  vu  plus  haut  (q.  94,  art.  3).  Donc  la 

désobéissance  est  le  péché  le  plus  grave  ».  —  La  seconde  objec- 

tion rappelle  que  «  ce  péché  est  dit  être  contre  le  Saint-Esprit, 

qui  enlève  les  empêchements  uu  péché,  selon  qu'il  a  été  mar- 

qué plus  haut  (q.  l'i,  art.  2).  Or,  par  la  désobéissance,  l'homme 

méprise  le  précepte,  qui  est  ce  par  quoi  l'homme  est  le  plus 
détourné  de  pécher.  Donc  la  désobéissance  est  le  péché  contre 

le  Saint-Esprit.  Et,  par  suite,  elle  est  le  péché  le  plus  grave  ». 

—  La  troisième  objection  cite  le  mot  de  1"  «  Apôtre  »,  qui  «  dit, 
aiuv  Romains,  ch.  v  (v.  19)  :  Par  la  désobéissance  dUm  seul,  un 

grand  nombre  ont  été  constitués  pécfieurs.  Or,  la  cause  semble 

être  supérieure  à  l'effet.  Donc  la  désobéissance  semble  être 
un  péché  plus  grave  que  les  autres  péchés,  causés  par  elle  ». 

L'argument  sed  contra  fait  observer  qu"  «  il  est  plus  grave 
de  mépriser  la  personne  de  celui  qui  commande,  que  son  com- 

mandement. Or,  il  est  des  péchés  qui  sont  contre  la  personne 

même  de  celui  qui  commande;  ainsi  qu'on  le  voit  pour  le 

blasphème  et  Thomicide.  Donc  la  désobéissance  n'est  pas  le 
péché  le  plus  grave  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  répond  que  «  toute  déso- 

béissance n'est  pas  un  égal  péché.  Une  désobéissance,  en  effet, 

peut  être  plus  grave  qu'une  autre,  d'une  double  manière.  — 

D'abord,  en  raison  de  celui  qui  commande.  Bien  qu'en  effet 

l'homme  doive  apporter  tout  son  soin  à  obéir  à  chaque  supé- 

rieur, cependant  il  est  du  davantage  que  l'homme  obéisse  au 

pouvoir  supérieur  qu'à  l'inférieur.  On  en  trouve  le  signe  ou  la 
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marque  en  ce  que  le  précepte  de  riiiférieur  est  laissé  s'il  est  con- 
traire à  celui  du  supérieur.  Il  suit  de  là  que  plus  celui  qui  com- 

inande  est  supérieur,  plus  il  est  grave  d'être  désobéissant  à  son 
endroit.  Kt,  ainsi,  être  désobéissant  envers  Dieu  est  plus  grave 

qu'être  désobéissant  envers  l'homme.  —  Secondement,  en  rai- 
son des  préceptes.  Celui  qui  commande,  en  elTet,  ne  veut  pas 

d'une  volonté  égale  que  soient  accomplies  toutes  les  choses 

qu'il  commande;  car  chacun  \eut  davantage  la  fin,  et  ce  qui 
est  plus  rapproché  de  la  fin.  Par  conséquent,  la  désobéissance 

est  d'autant  plu<;  grave,  que  le  précepte  qui  est  enfreint  est 

davantage  de  l'intention  de  celui  qui  commande.  S'il  s'agit 
des  préceptes  de  Dieu,  il  est  manifeste  (|uc  plus  le  précepte 

porte  sur  une  chose  meilleure,  plus  le  fait  de  ne  pas  y  obéir  est 

grave.  Car  la  volonté  de  Dieu  se  })ortant  de  soi  au  bien,  plus 

une  chose  est  meilleure,  plus  Dieu  veut  qu'elle  soit  accomplie. 

Et  c'est  ainsi  que  celui  qui  désobéit  au  précepte  concernant 

l'amour  de  Dieu  pèche  plus  gravement  que  celui  qui  désobéit 

au  précepte  concernant  l'amour  du  prochain.  11  n'en  va  pas  de 

même  de  la  volonté  de  l'homme;  car  elle  ne  porte  pas  tou- 

jours sur  ce  qu'il  y  a  de  meilleur.  Aussi  bien,  dans  les  choses 

où  nous  sommes  obligés  par  la  seule  volonté  de  l'homme,  le 

péché  n'est  pas  plus  grave  du  fait  qu'on  laisse  un  plus  grand 

bien,  mais  du  fait  qu'on  laisse  ce  qui  est  davantage  de  l'inten- 
tion de  celui  qui  commande. 

«  Il  faut  donc,  conclut  saint  Thomas,  selon  les  divers  degrés 

de  désobéissance,  comparer  la  désobéissance  aux  divers  degrés 

des  péchés'.  Car  la  désobéissance  où  l'on  méprise  le  précepte 

I.  Le  texte  latin  de  la  Somme  offre  ici  quelque  difficulté.  L'édition  léonine 
lit  ainsi  la  phrase  que  nous  venons  de  traduire  :  Sic  ergo  oportet  secundum 
diversos  inobediendise  gradus  diversis  peccatoram  gradibus  comparare.  Ce  texte 

parait  fautif.  Et,  cependant,  il  n'est  indiqué  aucune  variante.  Certaines 
éditionsontcru  devoir  corriger.  L'édition  de  Venise  (i756jlit  :  Sic  ergooportet 
diversos  inobedienlix  gradus  diversis  prceceplorum  gradibus  comparare  ;  et  met 

en  note  que  toutes  les  éditions  modernes  lisent  de  même  après  les  théolo- 
giens. Nous  croyons  cependant  que  le  texte  des  anciennes  éditions,  conforme 

d'ailleurs  à  tous  les  manuscrits,  tel  que  l'a  conservé  l'édition  léonine  se 
rapproche  davantage  de  la  vérité.  Et  c'est  celui-là  que  nous  avons  gardé 
dans  notre  traduction  en  y  ajoutant  simplement  le  mot  «  désobéissance  », 
qui  nous  paraît  absolument  exigé,  lui  ou  son  pronom,  par  la  structure  de 
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de  Dieu,  dans  sa  raison  même  de  désobéissance,  est  un  péché 

plus  grave  que  le  péclié  ou  l'on  pèche  contre  l'homme, 

si  on  en  sépare  la  désobéissance  à  l'égard  de  Dieu;  ce  que  je 
dis  »,  remarque  saint  Thomas,  «  parce  que  celui  qui  pèche 

contre  le  prochain,  agit  aussi  contre  le  précepte  de  Dieu  », 

ainsi  qu'il  a  été  marqué  à  l'article  précédent.  «  Et,  toutefois  », 
même  dans  cet  ordre  des  péchés  de  désobéissance  qui  sont  for- 

mellement contre  Dieu ,  «  on  aurait  encore  un  péché  plus 

grave,  si  c'était  en  une  chose  plus  excellente  que  le  précepte 

de  Dieu  serait  méprisé.  —  Quant  à  la  désobéissance  où  l'on 

méprise  le  précepte  de  l'homme  »,  et  qui  se  mesure,  en  ce  qui 

est  de  sa  gravité,  à  l'intention  de  celui  qui  commande,  ainsi 

qu'il  a  été  dit,  «  elle  sera  elle-même  »,  quelle  que  soit  d'ail- 
leurs sa  gravité,  dans  cet  ordre,  «  un  péché  plus  léger  que  le 

péché  où  l'on  méprise  celui-là  même  qui  commande;  car  c'est 

du  respect  qu'on  a  pour  celui  qui  commande,  que  doit  procéder 

le  respect  qu'on  a  pour  son  commandement.  Et  semblablement, 
le  péché  qui  porte  directement  sur  le  mépris  de  Dieu,  comme 

le  blasphème,  ou  autre  chose  de  ce  genre,  est  plus  grave,  même 

si  on  sépare,  par  l'intelligence,  de  ce  péché,  la  raison  de  déso- 

béissance, que  le  péché  où  l'on  méprise  seulement  le  précepte 
de  Dieu  »,  et  qui  est,  au  sens  propre,  le  péché  de  désobéissance. 

—  Par  où  l'on  voit  manifestement,  que  la  désobéissance  n'est 

pas,  à  quelque  degré  de  gravité  qu'on  la  considère  en  elle-même, 
le  plus  grave  de  tous  les  péchés;  et  que,  sous  sa  raison  propre 

de  désobéissance,  une  désobéissance  constitue  un  péché  plus 

grave  qu'une  autre  désobéissance  :  gravité  de  péché,  dont  le 

degré  se  mesure,  nous  l'avons  dit,  aux  divers  degrés  de  la 

désobéissance  elle-même,  selon  qu'elle  se  produit  à  l'égard 

d'un  supérieur  plus  haut,  ou,  s'il  s'agit  du  même  supérieur, 

à  l'égard  d'un  précepte  supérieur  :  et,  à  son  tour,  le  degré  du 

précepte  se  mesure  au  degré  du  bien  qu'il  vise,  quand  c'est  un 

précepte  donné  par  Dieu,  ou  à  l'intention  du  supérieur  qui 

commande,  quand  il  s'agit  d'un  précepte  donné  par  l'homme. 

la  phrase  et  par  le  sens  que  commande  ioutrensemble  de  l'arliclc,  comme 
on  peut  s'en  rendre  compte  à  la  lectuie  de  notre  commentaire. 
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Vadpriniuin  fait  observer  que  «  celte  comparaison  de  Samuel  » 

dans  le  livre  des  Rois,  dont  parlait  l'objection,  «  ne  vise  pas 

l'égalité,  mais  la  similitude  :  en  ce  sens  que  la  désobéissance 

tourne  au  mépris  de  Dieu  comme  l'idolâtrie,  bien  que  l'idolâ- 
trie  le  fasse  davantage  ». 

Vad  secunduni  déclare  que  «  ce  n'est  point  toute  désobéis- 
sance qui  est  le  péché  contre  le  Saint-Esprit,  mais  seulement 

celle  à  laquelle  se  joint  l'obstination.  Ce  n'est  pas,  en  effet,  le 

mépris  de  n'importe  quelle  chose  faisant  obstacle  au  péché, 
qui  constitue  le  péché  contre  le  Saint-Esprit,  sans  quoi  le 

mépris  de  n'importe  quel  bien  serait  le  péché  contre  le  Saint- 

Esprit,  car  c'est  par  n'importe  quel  bien  que  l'homme  peut  être 
détourné  du  péché.  Mais  ce  qui  fait  le  péché  contre  le  Saint- 

Esprit,  c'est  le  mépris  de  ces  biens  qui  directement  conduisent 
à  la  pénitence  et  à  la  rémission  des  péchés  »  (cf.  q.  i^,  art.  2). 

Vad  tertium  dit  que  «  le  premier  péché  du  premier  père, 

d'où  le  péché  a  découlé  dans  tous  les  hommes,  ne  fut  pas  la 

désobéissance,  selon  qu'elle  est  un  péché  spécial,  mais  l'orgueil, 

duquel  l'homme  passa  à  la  désobéissance.  Aussi  bien  l'Apôtre, 

dans  ces  paroles,  semble  prendre  la  désobéissance  selon  qu'elle 

s'applique  généralement  à  tout  péché  ». 

Avec  cette  question  de  la  désobéissance,  complétant  ce  qui 

avait  trait  à  l'obéissance  et  par  suite  à  l'observance,  se  clôt  la 
première  partie  de  notre  étude  portant  sur  les  parties  poten- 

tielles de  la  justice.  Ce  premier  groupe  de  vertus  convenait 

avec  la  justice  en  ce  qu'on  y  rendait  une  dette  stricte  ;  elles  en 
différaient  selon  que  la  justice  acquitte  strictement  sa  dette 

stricte,  tandis  que  les  vertus  que  nous  avons  étudiées  ne  peu- 

vent jamais,  quoi  qu'elles  fassent,  acquitter  leur  dette.  C'étaient 
les  vertus  :  de  religion,  envers  Dieu  ;  de  piété,  envers  les  parents 

et  la  patrie  ;  d'observance,  envers  les  supérieurs,  soit  dans  l'or- 

dre de  la  dignité  et  du  pouvoir,  soit  dans  l'ordre  d'une  excel- 

lence quelconque,  notamment  l'excellence  de  la  vertu.  —  Nous 
devons,  maintenant,  aborder  un  second  groupe  de  parties 

potentielles  de  la  justice.  A  l'inverse  de  celles  que  nous  avons 

vues  jusqu'ici,  ces  nouvelles  vertus  conviennent  avec  la  justice 
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en  ce  qu'elles  rendent  une  dette  et  qu'elles  la  rendent  en  l'ac- 

quittant ou  en  pouvant  l'acquitter  dans  toute  son  étendue  ;  mais 

elles  en  diffèrent  selon  que  la  dette  dont  il  s'agit  n'est  pas  une 
dette  stricte,  au  sens  légal  de  ce  mot  :  elle  ne  peut  pas  être 

exigée,  au  nom  d'une  loi  existant  parmi  les  hommes  et  don- 

nant droit  de  recourir  à  la  justice  humaine  telle  qu'on  la  rend 

oflîciellement  dans  les  tribunaux.  La  dette  qu'elles  acquittent, 

au  lieu  d'être  d'ordre  légal,  comme  celle  de  la  justice,  est  sim- 

plement d'ordre  moral.  Mais  dans  cet  ordre  moral  lui-même, 

l'obligation  ou  le  caractère  de  la  dette  que  ces  vertus  acquittent 

n'est  pas  identique  pour  toutes.  Dans  les  unes,  la  dette  morale 

touche  à  l'ordre  même  de  la  société  en  ce  qu'il  a  d'essentiel  et 

de  nécessaire.  Aussi  bien  est-elle,  quoique  d'ordre  moral  et  non 
légal,  chose  nécessaire  et  rigoureusement  obligatoire,  enga- 

geant gravement  un  sujet  devant  la  laison  et  devant  Dieu. 

Cette  dette,  qui  d'ailleurs  s'y  retrouve  à  des  degrés  divers,  for- 

mera l'objet  des  vertus  de  gratiiiide  ou  de  reconnaissance  ;  de 
vindicte  ou  de  soin  de  la  vengeance;  de  vérité,  ou  de  véracité. 

Deux  autres  vertus  porteront  sur  une  dette  morale,  beaucoup 

moins  stricte,  mais  qui  ne  laisse  pas  de  concourir  excellemment 

au  bien  des  hommes  entre  eux,  puisque  le  fait  de  l'acquitter 
nous  apparaîtra  comme  la  fleur  et  le  couronnement  des  rap- 

ports d'ordre  social.  Ce  seront  les  vertus  d'amitié  et  de  libéralité. 

Il  est  aisé  de  voir,  d'après  ces  premières  indications  som- 

maires, que  les  vertus  dont  nous  abordons  l'étude,  pour  paraî- 

tre secondaires  à  l'endroit  de  celles  dont  nous  avons  parlé 

jusqu'ici,  ne  laissent  pas  d'être  d'une  importance  extrême  pour 

le  perfectionnement  de  l'être  moral  et  la  constitution  de  ce 

chef-d'œuvre  de  beauté  qu'est  l'homme  vertueux,  surtout  con- 

sidéré dans  l'ordre  de  sa  vie  sociale.  Elles  feront  l'objet  des 

questions  qui  vont  suivre,  depuis  la  question  io6  jusqu'à  la 
question  119.  —  La  première  qui  se  présente  à  notre  étude  est 
la  vertu  de  gratitude  ou  de  reconnaissance.  Nous  traiterons 

d'abord  de  cette  vertu  elle-même,  que  saint  Thomas  appelle 

ici  «  la  grâce  ou  la  gratitude  »  ;  et,  ensuite,  de  l'ingratitude, 

qui  lui  est  opposée.  —  D'abord,  la  vertu  elle-même.  C'est  l'ob- 
jet de  la  question  suivante. 
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Cette  question  comprend  six  articles  : 

lO  Si  la  grâce  ou  la  gratitude  est  une  vertu  spéciale,  distincte  des 
autres? 

3°  Qui  est  tenu  à  rendre  à  Dieu  de  plus  grandes  actions  de  grâces, 

de  l'innocent  ou  du  pécheur  repentant  ? 

3»  Si  l'homme  est  toujours  tenu  de  rendre  des  actions  de  grâces 
pour  les  bienfaits  humains  ? 

4°  Si  l'action  de  grâces  doit  être  différée? 

5"  Si  elle  doit  être  mesurée  sur  le  bienfait  reçu  ou  sur  l'affection 
de  celui  qui  donne? 

6'  S'il  faut  rendre  quelque  chose  de  plus? 

Ces  six  articles  étudient,  au  sujet  de  la  gratitude  :  d'abord, 
sa  raison  de  vertu  (art.  i)  ;  puis,  le  mode  de  cette  vertu  :  pre- 

mièrement, à  l'endroit  de  Dieu  (art.  2);  secondement,  à  l'en- 

droit des  hommes  :  quant  à  sa  rigueur  d'obligation  (art.  3)  ;  à 
son  urgence  (art.  4)  ;  à  sa  norme  (art.  5),  et  à  son  degré  (art.  6). 

—  Voyons  d'abord  la  raison  de  vertu,  qui  doit  faire  l'objet  de 

l'article  premier. 

Article  Premier. 

Si  ia  grâce  ou  la  gratitude  est  une  vertu  spéciale, 
distincte  des  autres? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  la  grâce  »  ou  la  gra- 

titude <(  n'est  pas  une  vertu  spéciale,  distincte  des  autres  ».  — 

La  première  fait  observer  que  «  c'est  de  Dieu  et  des  parents 

que  nous  recevons  les  plus  grands  bienfaits.  Or,  l'honneur  que 
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nous  rendons  à  Dieu  »  et  par  lequel  nous  reconnaissons  en 

quelque  sorte  ses  bienfaits,  «  appartient  à  la  vertu  de  religion  ; 

pareillement,  l'honneur  que  nous  rendons  aux  parents  appar- 

tient à  la  vertu  de  piélé.  Donc  la  grâce  ou  la  gratitude  n'est  pas  une 
vertu  distincte  des  autres  ».  —  La  seconde  objection  remarque 

que  «  la  rétribution  proportionnelle  appartienlà  la  justice  com- 

mutative;  comme  on  le  voit  par  Aristole,au  livre  V  de  V Éthique 

(ch.  v,  n.  6,  7  ;  de  S.  Th.,  leç.  8).  Or,  les  grâces  se  rendent  pour 

que  rétribution  soit  faite,  comme  il  est  dit  au  même  endroit. 

Donc  rendre  des  actions  de  grâces,  chose  qui  appartient  à  la 

gratitude,  est  un  acte  de  la  vertu  de  justice.  Donc  la  gratitude 

n'est  pas  une  vertu  spéciale,  distincte  des  autres  ».  —  La  troi- 
sième objection  dit  que  «  le  retour  et  la  compensation  est  chose 

requise  pour  conserver  l'amitié,  comme  on  le  voit  par  Aristote, 
aux  livres  VIII  (ch.  xiii  ;  de  S.  Th.,  leç.  j3)  et  IX  (ch.  i;  de 

S.  Th.,  leç.  i)  de  V Éthique.  Or,  l'amitié  se  rapporte  à  toutes  les 

vertus,  en  raison  desquelles  l'homme  est  aimé.  Donc  la  grâce 
ou  la  gratitude,  à  laquelle  il  appartient  de  compenser  ou  de 

rendre  les  bienfaits  reçus,  n'est  pas  une  vertu  spéciale  »,  mais 
se  rapporte  à  toutes  les  vertus. 

L'argument  sed  contra  en  appelle  à  «  Gicéron  qui  met  la  grâce 
ou  la  gratitude  comme  partie  spéciale  de  la  justice  »  (cf.  Rhé- 
thorique,  liv.  II,  ch.  lui). 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  nous  avertit  que  «  comme 
il  a  été  dit  plus  haut  {l^-î"^,  q.  6o,  art.  3),  selon  les  diverses 

causes  qui  font  qu'une  chose  est  due,  il  est  nécessaire  que  se 
diversifie  la  raison  de  dette  à  rendre  :  en  telle  sorte  cependant 

que  toujours  dans  le  plus  grand  se  trouve  contenu  ce  qui  est 

moindre.  Or,  c'est  en  Dieu  que  se  trouve  premièrement  et  prin- 
cipalement la  cause  de  dette  »  à  rendre,  «  par  cela  que  Lui- 

même  est  le  premier  principe  de  tous  nos  biens.  En  second 

lieu,  cette  cause  se  trouve  dans  le  père,  étant  le  principe  pro- 

chain de  notre  génération  et  de  notre  formation.  Troisième- 

ment, dans  la  personne  qui  l'emporte  en  dignité,  de  laquelle 
procèdent  les  biens  communs  »  affectant  tous  les  membres  de 

la  communauté  régie  par  elle.  «  Quatrièmement,  en  tel  ou  tel 

bienfaiteur,  dont  nous  avons  reçu  des  bienfaits  particuliers  et 
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privés,  pour  lesquels  nous  lui  avons  des  obligations  particuliè- 
res. Par  cela  donc  que  tout  ce  ([ue  nous  devons  à  Dieu,  ou  au 

père,  ou  à  la  personne  constituée  en  dignité,  nous  ne  le  devons 

pas  à  tel  de  nos  bienfaiteurs  dont  nous  avons  reçu  quelque 

bienfait  particulier;  de  là  vient  qu'après  la  religion  qui  nous 
fait  rendre  à  Dieu  le  culte  qui  lui  est  dû  ;  et  après  la  piété, 

par  laquelle  nous  honorons  les  parents  ;  et  après  l'observance, 

qui  nous  fait  honorer  les  personnes  qui  l'emportent  en  dignité, 

se  trouve  la  grâce  ou  la  gratitude,  qui  rend  l'action  de  grâces 
aux  bienfaiteurs.  Et  elle  se  distingue  des  précédentes,  comme 

tout  ce  qui  vient  après  se  dislingue  de  ce  qui  précède,  demeu- 

rant en  deçà  ».  —  L'objet  propre  de  cette  vertu  est  donc  un 
bienfait  à  reconnaître,  qui  se  distingue  des  bienfaits  généraux 

reçus  de  Dieu,  ou  des  parents,  ou  des  supérieurs. 

Vadprirmim  répond  que  «  comme  la  religion  est  une  certaine 

piété  suréminente  ;  de  même,  elle  est  aussi  une  certaine  grâce 

ou  gratitude  suréminente.  Et  voilà  pourquoi  l'action  de  grâces 
a  été  assignée  plus  haut  (q.  83,  art.  17),  parmi  les  choses  qui 

appartiennent  à  la  religion  ».  —  Toutefois  nous  pourrions  dire 

que  même  à  l'endroit  de  Dieu,  il  y  a  une  certaine  place  pour 

la  vertu  spéciale  de  gratitude  dont  nous  parlons  ici  :  et  c'est 
pour  autant  que  Dieu  se  présente  à  nous  sous  la  raison,  non 

plus  de  bienfaiteur  général  et  universel,  de  qui  procèdent  tous 

les  biens  qui  peuvent  se  trouver  en  un  être  créé  ;  mais  sous  la 

raison  spéciale  de  bienfaiteur  particulier,  selon  qu'il  peut  nous 
accorder  plus  distinctement  quelque  bienfait  plus  spécial  et 

plus  particulier.  Il  en  faudrait  dire  autant  au  sujet  de  la  piété 

à  l'endroit  des  parents,  qui  regarde  les  bienfaits  généraux  d'or- 
dre familial  se  répandant  sur  tous  les  membres  de  la  famille  : 

à  côté  d'elle,  il  peut  y  avoir  place  pour  une  certaine  gratitude 

spéciale,  en  raison  d'attentions  plus  particulières  ou  de  bien- 
faits plus  spéciaux  pour  tel  ou  tel  cas.  Et,  pareillement,  au  sujet 

de  l'observance.  Car,  nous  l'avons  dit,  l'objet  propre  de  la 
gratitude  est  la  raison  de  bienfaiteur  particulier,  et  de  bienfait 

spécial,  se  distinguant  des  bienfaits  généraux,  qui  découlent 

d'une  raison  de  bienfaiteur  plus  universel. 
Vad  secundum  explique  que  «  la  rétribution  proportionnelle  » 
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OU  le  fait  de  rendre  selon  qu'on  a  reçu  «  appartient  à  la  justice 
commutative,  quand  on  la  prend  selon  la  dette  légale;  par 

exemple,  s'il  est  convenu,  sous  forme  de  pacte,  qu'on  rendra 
tant  pour  tant.  Mais  à  la  vertu  de  la  grâce  ou  de  la  gratitude 

appartient  la  rétribution  qui  se  fait  selon  la  seule  dette  morale 

d'honnêteté,  savoir  la  rétribution  que  le  sujet  fait  lui-même 

spontanément  »,  sans  qu'on  puisse  l'y  obliger.  «  Aussi  bien  la 
gratitude  est  moins  agréée  si  elle  est  forcée,  comme  le  lemar- 
que  Sénèque,  au  livre  des  Blenjaits  »  (liv.  III,  ch.  vn). 

Vad  lertium  fait  observer  que  «  la  véritable  amitié  étant  fon- 

dée sur  la  vertu,  tout  ce  qui  est  contraire  à  la  vertu  dans  l'ami 

est  de  nature  à  empêcher  l'amitié,  et,  au  contraire,  tout  ce  qui 

est  vertueux  la  provoque.  C'est  pour  cela  que  la  reconnaissance 

des  bienfaits  conserve  l'amitié,  bien  que  cette  reconnaissance 
appartienne  spécialement  à  la  vertu  de  gratitude  ». 

Cette  vertu  de  gratitude,  dont  nous  avons  dit  que  même 

sous  sa  raison  de  vertu  spéciale,  elle  pouvait,  à  certains  égards, 

se  pratiquer  à  l'endroit  de  Dieu  Lui-même,  bien  que,  dans  sa 
forme  générale,  notre  gratitude  envers  Lui  fasse  partie  de  la 

vertu  de  religion,  motive  une  question  particulière  que  se  pose 

ici  saint  Thomas.  Il  s'agit  de  savoir  quel  est,  du  pénitent  ou  de 

l'innocent,  c'est-à-dire  du  juste  qui  n'a  jamais  perdu  la  grâce 

ou  du  pécheur  repentant  qui  l'a  recouvrée,  celui  qui  est  le 
plus  redevable  à  Dieu  et  qui  doit  lui  témoigner  une  plus 

grande  reconnaissance.  La  question,  fort  intéressante,  va  faire 

lobjet  de  l'article  qui  suit. 

Article  II. 

Si  l'innocent  est  plus  tenu  de  rendre  grâces  à  Dieu 
que  le  pénitent? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  l'innocent  est  plus 
tenu  de  rendre  grâces  à  Dieu  que  le  pénitent  ».  —  La  première 

dit  que  «  celui  qui  a  reçu  de  Dieu  un  plus  grand  don  est  tenu 
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davantage  à  l'action  de  grâces.  Or,  le  don  de  l'innocence  est 
chose  plus  grande  que  celui  de  la  justice  recouvrée.  Donc  il 

semble  que  l'innocent  est  plus  tenu  à  l'action  de  grâces  que  le 

pénitent  ».  —  La  seconde  objection  remarque  que  «  si  l'action 

de  grâces  est  due  au  bienlaiteur,  l'amour  lui  est  dû  aussi.  Or, 
saint  .Vugustin  dit,  au  livre  11  des  Confessions  (ch.  vu)  :  Quel  est 

l'homme  qui,  songeant  à  son  infirmité,  osera  attribuer  à  ses  pro- 

pres forces  sa  chasteté  et  son  innocence,  en  telle  sorte  qu'il  vous 
aime  moins,  comme  si  lui  a  été  moins  nécessaire  cotre  miséricorde 

qui  remet  les  péchés  à  ceux  qui  reviennent  à  vous?  Et,  ensuite,  il 

ajoute  :  Il  faut  donc  quil  vous  aime  autant  ;  bien  plus,  il  doit  vous 

aimer  davantage  ;  car  Celui  par  qui  il  me  voit  délivré  des  si  gran- 

des langueurs  de  mes  péchés,  il  doit  voir  que  c'est  par  Lui  qu'il 

n'a  pas  été  lui-même  enveloppé  en  ces  mêmes  grandes  langueurs. 

Donc  l'innocent  est  aussi  plus  tenu  que  le  pénitent  à  rendre 
grâces  ».  —  La  troisième  objection  déclare  que  «  plus  le  bien- 

fait est  gratuit  et  continu,  plus  on  doit  pour  lui  des  actions 

de  grâces.  Or,  dans  l'innocent,  le  bienfait  de  la  grâce  divine  est 
plus  continu  que  dans  le  pénitent.  Saint  Augustin  dit,  en  effet, 

au  même  endroit  :  J'attribue  à  votre  grâce  et  à  votre  miséricorde, 

que  vous  avez  brisé,  comme  une  glace,  mes  péchés.  J'attribue  aussi 

à  votre  grâce  tous  les  maux  que  Je  n'ai  point  faits  ;  car  qu'y  a-t-il 

que  je  n'aie  pu  faire  ?  Et  je  confesse  que  tout  m'a  été  remis  :  et 

ce  que  j'ai  fait,  par  moi-même,  de  mal;  et  ce  que,  sous  votre  con- 

duite, je  n'ai  point  fait.  Donc  l'innocent  est  plus  tenu  à  l'action 
de  grâces  que  le  pénitent  ». 

L'argument  sed  contra  apporte  le  beau  texte  de  saint  Luc, 
ch.  vn  (v.  42,  43,  47),  oij  «  il  est  dit  »  par  Notre-Seigneur,  au 
sujet  de  la  pécheresse  repentante  :  «  Celui  à  qui  il  est  plus  remis 

aime  plus.  Donc,  pour  la  même  raison,  il  est  plus  tenu  à  l'ac- 
tion de  grâces  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  part  de  ce  principe,  que 

«  l'action  de  grâces,  en  celui  qui  reçoit,  regarde  la  grâce  de 

celui  qui  donne.  Il  suit  de  là  qu'une  grâce  plus  grande  du  côté 
de  celui  qui  donne  requiert  de  plus  grandes  actions  de  grâces 

du  côté  de  celui  qui  reçoit.  D'autre  part,  la  grâce  est  ce  qui  est 

donné  gratuitement.  Par  conséquent,  c'est  d'une  double  manière 
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(jue  la  grâce   pourra  être  plus  grande  du  côté  de  celui   qui 

donne.  D'abord,  en  raison  de  la  grandeur  du  don;  et,  de  ce 

chef,  l'innocent  est  tenu  à  de  plus  grandes  actions  de  grâces  : 
à  lui,  en  effet,  est  donné,  par  Dieu,  un  plus  grand  don  et  plus 

continu,  toutes   choses  égales  d'ailleurs,  absolument  parlant. 

D'une  autre  manière,  la  grâce  peut  être  dite  plus  grande,  parce 

qu'elle  est  donnée  plus  gratuitement.  A  ce  titre,  le  pénitent  est 

tenu  à  de  plus  grandes  actions  de  grâces  que  l'innocent;  parce 

que  c'est  d'une  façon  plus  gratuite  que  lui  est  donné  ce  qui 

lui  est  donné  par  Dieu  :  alors  qu'en  effet,   il  était  digne  de 
peine,  la  grâce  lui  est  donnée.  Aussi,  bien  que  le  don  qui  est 

donné  à  l'innocent,  considéré  d'une  façon  absolue,  soit  plus 
grand,  cependant  le  don  qui  est  donné  au  pénitent  est  plus 

grand  par  rapport  à  lui  :  c'est  ainsi,  du  reste,  qu'un  léger  don 

fait  à  un  pauvre  est  plus  grand  pour  lui  qu'un  grand  don  fait 
à  un  riche.  Et  parce  que  les  actes  portent  sur  le  singulier  » 

avec  toutes  ses  circonstances  particulières,  «dans  les  choses  qui 

regardent  l'action,  il  faut  plutôt  considérer  ce  qui  est  tel  pré- 

sentement, que  ce  qui  est  tel  d'une  façon  pure  et  simple  n  ou 

en  soi  ;  «  selon  qu'Aristote  le  marque  au  livre  III  de  VÉlhiqae 

(ch.  I,  n.  6  ;  de  S.  Th.,  leç.  i),  au  sujet  du  volontaire  et  de  l'in- 

volontaire »  (cf.  '10-2^^,  q.  6).  — 
«  Et,  par  là,  déclare  saint  Thomas,  les  objections  se  trou- 

vent résolues  ». 

• 

Ainsi  donc,  à  proprement  parler  et  selon  qu'il  convient  à 

l'action  de  grâces  dans  le  sujet  lui-même  qui  doit  la  rendre,  le 
pécheur  repentant  et  converti,  qui  a  recouvré  la  grâce  alors 

qu'il  l'avait  perdue  par  sa  faute  et  qu'il  ne  méritait  plus  que  la 

peine  d'en  être  à  jamais  privé,  est  tenu  de  rendre  à  Dieu  des 
actions  de  grâces,  pour  sa  miséricorde  doublement  gratuite,  plus 

que  le  juste  conservé  depuis  toujours  dans  la  grâce  gratuitement 

reçue;  bien  que  celui-ci,  sous  un  autre  aspect,  doive  à  Dieu 

une  gratitude  plus  grande,  en  raison  du  don  plus  grand  de  l'in- 

nocence conservée.  —  Mais,  à  l'endroit  de  l'homme,  quelles 
seront,  parmi  les  hommes,  les  lois  ou  les  conditions  delà  vertu 

de  gratitude.  Devons-nous  dire,  d'abord,  que  l'homme  est 
XII.  —  La  Religion.  36 
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Iciiu  à  l'acliuM  de  grâces  envers  loul  liouune  de  (jui  il  aura 

reçu  un  bienfait ?( l'est  le  premier  poitil  (ju'il  nous  lanl  étudier. 

Il  va  faire  l'objet  de  l'article  qui  suif. 

Artici.f   !1[. 

Si  l'homme  est  tenu  à  l'action  de  grâces  envers 
tout  homme  qui  lui  fait  du  bien  ? 

Six  objections,  d'un  très  haut  intérêt,  veulent  prouver  que 

((  riiomme"  n'est  pas  tenu  à  l'action  de  grâces  envers  tout 
honimc  qui  lui  fait  du  bien  ».  — ^  La  première  dit  que  «  quel- 

qu'un peut  se  faire  du  bien  à  lui-même,  comme  aussi  se  nuire; 
selon  cette  parole  de  V Ecclésiastique,  cli.  \iv  (v.  â)  :  Celui  qui  est 

mauvais  pour  lui-même,  pour  qui  sera-t-il  bon?  Or.  l'homme  ne 

peut  pas  se  rendre  à  lui-même  des  actions  de  grâces;  car  l'ac- 

tion de  grâces  semble  passer  de  l'un  dans  l'aulre.  Donc  ce 

n'est  pas  à  tout  bienfaiteur,  qu'est  due  l'action  de  grâces  ».  — 

La  seconde  objection  fait  observer  que  «  l'action  de  grâces  est 
une  certaine  compensation  <>  ou  un  certain  retour  «  pour  une 

grâce  »  reçue.  «Or,  il  est  des  bienfaits  qui  ne  sont  pas  accordés 

avec  grâce  »,  ou  d'une  façon  gracieuse,  «  mais  plutôt  d'une 
manière  blessante,  et  avec  lenteur  ou  tristesse.  Donc  ce  n'est 

pas  toujours  qu'il  faut  rendre  des  actions  de  grâces  à  un  bien- 

faiteur ».  —  La  troisième  objection  affirme  qu'  «  il  n'est  dû  à 

personne  des  actions  de  grâces,  du  fait  qu'il  procure  son  utilité. 
Or,  il  en  est  parfois  qui  donnent  des  bienfaits  pour  leur  uti- 

lité. Donc  à  ceux-là  il  n'est  pas  dû  d'actions  de  grâces  ».  — 

La  quatrième  objection  déclare  qu'  «à  l'esclave,  il  nest  pas  dû 

d'action  de  grâces,  parce  que  tout  ce  qu'il  est  appartient  à  son 
maître  ->  ;  et,  proportion  gardée,  il  en  faut  dire  autant  du  ser- 

viteur à  gages  ou  du  mercenaire.  «  Or,  il  arrive  parfois  que 

l'esclave  <>  ou  le  serviteur  a  fait  quelque  bien  à  son  maître. 

Donc  ce  n'est  point  à  tout  bienfaiteur  qu'est  due  l'action  de 

grâces  ».  —  La  cinquième  objection  dit  que  u  nul  n'est  tenu  à  ce 

qu'il  ne  peut  pas  faire  honnêtement  et  utilement.  Or,  quelque- 
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fois,  celui  qui  a  fait  du  bicu  est  dans  un  état  de  grande  félicité; 

et  il  serait  inutile  de  lui  rendre  quelque  chose  pour  le  bienfait 

reçu.  Quelquefois  aussi  il  arrive  que  le  bienfaiteur  passe  de  la 

vertu  au  vice;  et,  dès  lors,  il  semble  qu'on  ne  peut  pas  hon- 

nêtement lui  rendre.  D'autres  fois,  aussi,  celui  qui  reçoit  le 

bienfait  est  pauvre  et  se  trouve  totalement  dans  l'impossibilité 

de  rendre.  Donc  11  semble  que  ce  n'est  point  toujours,  que 
l'homme  est  tenu  à  un  retour  do  bienfait  ».  —  La  sixième 
objection  part  de  ce  principe  que  «  nul  ne  doit  faire  pour  un 

autre  ce  qui  ne  lui  est  pas  expédient  mais  lui  est  nuisible. 

Or,  quelquefois  il  arrive  qu'un  retour  du  bienfait  est  nuisible 

ou  inutile  à  celui  à  qui  on  le  fait.  Donc  ce  n'est  pas  toujours 

(ju'un  bienfait  doit  être  rendu  par  l'action  de  grâces  ». 

L'argument  sed  conira  est  le  mot  de  la  première  Épître  aux 
Thessaloniciens,  chapitre  dernier  (v.  i8)  :  ((  En  toutes  choses, 

rendez  grâces  ».  —  Ce  mot  vise  d'abord  et  directement  l'action 

de  grâces  qui  s'adresse  à  Dieu;  mais,  indirectement,  on  peut 

l'entendre  aussi  de  l'homme,  en  raison  d'un  bienfait  quelcon- 
que reçu  de  lui. 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas,  pour  lésoudre  cette 

question  d'ordre  strictement  moral  et  humain,  en  appelle  à  un 
principe  qui  commande  tout,  même  dans  la  plus  haute  sphère 

du  monde  physique  ou  du  monde  métaphysique  créé  dans  ses 

rapports  avec  la  première  Cause  :  et  c'est  que  (t  tout  effet  re- 
tourne naturellement  à  sa  cause;  aussi  bien,  saint  Denys  dé- 

clare, au  chapitre  premier  des  JSoms  Divins  (de  S.  Th.,  leç.  3), 

que  Dieu  attire  tout  à  Lui,  comme  étant  la  source  de  tout  :  car 

il  faut  toujours  que  l'effet  soit  ordonné  à  la  fin  de  l'agent.  Or,  il 
est  manifeste  que  le  bienfaiteur,  comme  tel,  est  la  cause  du  gra- 

tifié. Il  s'ensuit  que  l'ordre  natuiel  requiert  que  celui  qui  a  reçu 
un  bienfait  se  tourne  vers  son  bienfaiteur  par  la  compensation 

de  l'action  de  grâces,  selon  le  mode  de  l'un  et  de  l'autre.  Et, 
comme  il  a  été  dit  plus  haut  (q.  loi,  art.  2),  au  sujet  du  père  : 

au  bienfaiteur,  en  tant  que  tel,  est  du  l'honneur  et  le  respect, 

à  cause  qu'il  a  la  raison  de  principe;  mais,  accidentellement, 
lui  est  dû  aussi  le  soutien  ou  l'entretien,  s'il  est  dans  le  be- 

soin». —  On  aura  remarqué  à  quelle  hauteur  saint  Thomas  a 
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été  rattacher  l'obligation  de  la  reconnaissance;  ou  jusqu'à 

quelle  profondeur  il  en  a  posé  la  base.  C'est  une  question 

d'ordre  naturel  :  naluralis  ordo  requirit .  Par  conséquent,  man- 

((uer  à  cette  obligation,  c'est  aller  contre  l'ordre  des  choses,  en 

ce  qu'il  a  de  plus  profond,  de  plus  essentiel.  Il  n'y  a  donc 

pas  d'obligation  plus  stricte  ou  plus  rigoureuse  :  bien  que  ce- 

pendant, nous  l'avons  tlil,  elle  ne  soit  pas  d'ordre  légal,  pouvant 
être  exigée  en  justice  devant  les  tribunaux  humains.  Par  où 

l'on  voit  qu'il  faudrait  bien  se  garder  de  croire  qu'une  obliga- 

tion perde  de  sa  rigueur,  parce  qu'on  la  dit  être  seulement 
d'ordre  moral  et  d'honnêteté  :  l'ordre  moral,  ici,  ou  l'honnêteté, 

désigne  l'ordre  de  la  raison  en  elle-même,  dans  ses  lois  les  plus 

essentielles,  qui  n'a  certes  pas  besoin  d'une  sanction  de  loi 
humaine  positive  pour  créer  son  obligation,  on  pour  la  rendre 

plus  pressante.  ^ 

h'ad  primum  répond  avec  Sénèque,  au  livre  Y  des  Bienjaits 
(ch.  ix),  que  a  comme  iiest  point  libéral  celui  qui  se  donne  à  lui- 
même,  ni  clément  celui  qui  se  pardonne,  ni  miséricordieux  celui 

qui  est  touché  de  ses  maux,  mais  celai  qui  fait  tout  cela  quand  il 

s'agit  des  autres;  de  même,  aussi,  personne  ne  s'accorde  à  lui-même 
de  bienfait,  mais  il  obéit  à  sa  nature  qui  meut  à  écarter  ce  qui  nuit 

et  à  rechercher  ce  qui  sert.  Il  suit  de  là  que  dans  les  choses  qui 

se  font  à  soi-même,  la  gratitude  et  l'ingratitude  n'ont  point  de 

lieu  :  l'homme,  en  effet,  ne  peut  rien  se  nier  à  soi-même  qu'en 
le  retenant  pour  soi.  Toutefois,  par  mode  de  métaphore,  ce  qui 

se  dit  proprement  à  l'égard  des  autres,  peut  se  prendre  aussi  à 

l'égard  de  soi-même;  comme  le  note  Aristote  au  sujet  de  la 

justice,  au  livre  V  de  l'Éthique  (ch.  xi,  n.  9;  de  S.  Th.,  leç.  iG)  : 

pour  autant  que  les  diverses  parties  de  l'homme  sont  prises 

comme  si  c'était  des  personnes  diverses  ».  Et  c'est  ainsi  que 

dans  l'ascétisme  chrétien  nous  parlons  de  deux  hommes  qui 

sont  en  nous,  et  de  leur  lutte  :  l'homme  intérieur  et  l'homme 

extérieur;  ou  l'homme  nouveau  et  le  vieil  homme;  pour 

signifier  la  partie  supérieure  et  la  partie  inférieure  ;  ou  en- 
core la  nature  déchue,  et  la  nature  réparée  par  la  grâce.  Dans 

ce  sens,  il  est  vrai  de  dire  que  l'homme  s'accorde  certaines 

choses   ou  qu'il   se   les  refuse  :   en    tant   que  la   partie  supé- 
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rieuio  gouverne  en  tel  ou  lel  mode  les  autres  parties  ([iii  sont 
en  nous. 

L'ûd  secufnUun  fait  une  réponse  qu'on  Jie  saurait  trop  noter. 

«  Il  est  d'une  âme  bonne,  de  plus  regarder  au  bien  qu'au  mal. 

El,  par  suite,  si  quelqu'un  donne  un  bienfait  non  de  la  manière 

qu'il  faudrait,  celui  qui  le  reçoit  ne  doit  point  pour  cela  totale- 

ment s'abstenir  de  l'action  de  grâces.  Toutefois,  l'action  de 
grâces  sera  moindre  que  si  le  bienfait  eut  été  accordé  de  la 

manière  voulue;  car,  de  ce  chef,  le  bienfait  lui-même  est 

moindre  :  Sénèque  dit,  en  effet,  au  livre  II  des  Bienfaits  (cli.  vi), 

que  la  proniptilude  est  ici  d'un  grand  prix  ;  et  que  le  relard  enlève 
beaucoup  •>. 

Vad  lerliani  est  encore  un  très  beau  texte  de  «  Sénèque  », 

qui  «  dit,  au  livre  YI  des  Bienfaits  (cli.  xii,  xiii)  :  //  importe 

beaucoup,  si  quekjuun  nous  donne  un  bienfait  à  cause  de  lui,  ou 

à  cause  de  lui  et  à  cause  de  nous.  Celui  qui  est  tout  pour  lui  et  qui 

ne  nous  sert  que  parce  que  sans  cela  il  ne  pourrcnt  pas  se  servir  lui- 
même,  doit  être  tenu  par  moi  comme  celui  qui  donne  la  pâture  à 

ses  troupeaux.  Que  s'il  m'a  admis  en  sa  société,  s'il  a  pensé  à  tous 

deux,  Je  suis  ingrat  et  injuste  de  ne  pas  me  réjouir  que  ce  qui  m'a 

servi  lui  ait  servi  également.  Cest,  en  effet,  d'une  extrême  perver- 

sité de  n'appeler  bienfait  que  ce  qui  est  une  charge  pour  celui  qui 
donne  ». 

\j'ad  quartum  en  appelle  toujours  à  «  Sénèque  )>,  et  vraiment 

le  beau  texte  que  nous  venons  de  lire  nous  montre  qu'il  mérite 

excellemment  d'être  entendu  dans  celte  question  des  bienfaits 

et  de  l'action  de  grâces.  Il  <(  dit,  au  livre  111  des  Bienfaits 
(ch.  xxi),  que  dans  la  mesure  ou  t esclave  donne  ce  qaon  a  coutume 

d'exiger  d'un  esclave,  son  acte  n'est  que  service;  mais  oà  il  dépasse  la 

mesure  exigée  de  l'esclave,  c'est  un  bienfait  :  car  oà  l'on  passe  à 

l'affect'ion  de  l'ami,  on  commence  à  parler  de  bienfait.  Et  c'est 
pourquoi,  conclut  saint  Thomas,  même  aux  esclaves  qui  font 

au  delà  de  ce  qui  est  dû,  on  doit  rendre  des  actions  de  grâces  ». 

— î  Cette  admirable  doctrine,  déjà  professée  par  la  sagesse  hu- 

maine, est  confirmée  et  perfectionnée  encore  par  l'enseigne- 
ment de  la  morale  chrétienne.  Nous  avons,  même,  dans  notre 

langue  française,  toute  imprégnée  de  la  fleur  la  plus  pure  du 
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sentimenl  chrétien,  un    mot   particulièrement  expressif  pour 

traduire  le  double  aspect  dont  nous  parlait  ici  Sénèqueau  sujet 

de  l'esclave  et  de  ce  qu'il  fait  pour  son  maître.  Les  deux  mots 
latins  rniimleriatn,  que  nous  avons  traduit  par  service,  et  bene- 
Jiciiim,  qui  se  traduit  par  hienJtiU,  peuvent  se  rendre  dans  notre 

langue  et  se  rendent  couramment  par  le  même  mot  :  service. 

On  dit  :  faire  un  service;  et  on  dit  aussi  :  rendre  an  service.  Dans 

le  premier  cas,  il  s'agit  d'une  chose  due,  que  l'on  acquitte;  dans 

le  second,  d'un  acte  de  bienveillance,  qui  aide  dans  le  besoin. 

Et,  d'une  façon  générale,  s'applique  ici,  au  mol  servir  et  à  ce 
que  ce   mot  désigne,  tout   ce  que  nous  avons  dit  plus  haut, 

quand  il  s'est  agi  de  la  vertu  d'observance  et  de  dulie  (p.  012). 
Vad  qaintum  formule  une  doctrine  non  moins  digne  de  re- 

marque que  ce  que  nous  venons  de  voii-.   «  Même  le  pauvre, 

déclare  saint  Thomas,  est  un  ingrat,  s'il  ne  fait  ce  qu'il  peut  », 
pour  reconnaître  un  bienfait    reçu  :  «  car,  de   même   que   le 

bienfait  consiste  plus  dans  le  sentiment  »  qui  l'inspire.  «  que 

dans  la  chose  que  l'on  donne,  de  même  aussi  la  reconnaissance 
consiste  davantage  dans  le  mouvement  du  cœur.  Et  voilà  pour- 

quoi »,  ici  encore,  «  Sénèque  dit  textuellement,  au  livre  II  des 

Bienfaits  (ch.  xxii)  :  Celui  qui  reroil  un  bienfait  avec  grâce,  acquitte 

déjà  sa  première  dette.   Or,  combien  nous   touchent  tes  bienfaits 

reçus,  montrons-le  par  l'effusion  de  nos  sentiments  de  reconnais- 
sance :  chose  qu  il  faut  faire,   non  pas  seulement  en  présence  du 

bienfaiteur  et  quand  il  l'entend,  mais  en  tous  lieux.  —  Et,  par  là, 

on  voit  qu'en  quelque  degré  de  félicité  que   le  bienfaiteur  se 
trouve,  le  bienfait  peut  toujours  être  reconnu  et  payé  par  le 

témoignage  du  respect  et  de  l'honneur.  Aussi  bien  Aristote  dit, 

•  au  livre  VIII  de  VÉtIdque  (ch.  \iv,  n.  2  ;  de  S.  Th.,  leç.  i4)qu'à 

celui  qui  excelle  et  surabonde,  on  doit  rendre  l'honneur;  à  celui,  au 
contraire,  qui  est  dcms  le  besoin,  on  doit  rendre  le  gain.  Et  Sénèque 

dit,  au  livre  V  des  Bienfaits  (ch.  xxix)  :  Il  est  beaucoup  de  choses 

par  lesquelles  nous  pouvons  rendre  aux  heureux  ce  que  nous  leur 

devons  ;  un  fidèle  conseil;  une  fréquentation  assidue;  une  conversa- 

tion adaptée  et  qui  plaise  S(ms flatterie.  —  Il  n'est  donc  pas  néces- 

saire que  l'homme  souhaite  de  voir  son  bienfaiteur  dans  le 
besoin  ou  la  misère,  pour  pouvoir  lui  rendre  »  ;  et  ce  serait  là, 
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en  eflet,  une  étrange  manière  d'être  reconnaissant.  «  Car,  selon 
que  le  dit  encore  Séncque,  au  même  livre  VI  des  Bienfaits 

(ch.  xxvi),  si  vous  désir ie:  cela  à  celai  de  qui  vous  n'avez  reçu 
aucun  hienfait,  ce  serait  déjà  chose  inhumaine.  Combien  plus,  si 

vous  le  désirez  à  celui  qui  vous  a  fait  du  bien.  —  Que  si  celui  qui 

avait  accordé  un  bienfait  est  tombé  dans  un  état  pire  »,  per- 
dant la  vertu  et  commettant  le  péché,  on  ne  doit  pas  pour  cela 

s'abstenir  de  lui  témoigner  de  la  reconnaissance;  «  il  faut 

s'acquitter  envers  lui  selon  que  son  état  le  comporte,  c'est-à- 

dire  en  faisant  qu'il  revienne  à  la  vertu,  si  c'est  possible.  Ce 

n'e§t  que  dans  le  cas  où  //  s'abîmerait  dans  la  malice  et  deviendrait 

incurable,  qu'on  devrait  le  considérer  comme  devenu  un  autre 
homme;  et,  alors,  on  ne  devrait  pas  lui  témoigner  sa  recon- 

naissance comme  auparavant.  Toutefois,  même  alors,  et  dans 

la  mesure  oii  on  le  peut  en  uiaintenant  l'honnêteté,  on  doit 
conserver  la  mémoire  du  bienfait  précédemment  accordé; 

comme  on  le  voit  par  Aristote,  au  livre  IX  de  VÉt}ii<iuc  » 

(ch.  m.  n.  3,  5;  de  S.  Th.,  leç.  3).  —  On  est  émerveillé  devant 

ces  admirables  remarques  de  la  sagesse  antique:  et  c'est  vrai- 
mentplaisir  de  voir  avec  quel  respect  saint  Thomas  les  recueille 

et  les  enchâsse  dans  son  |)ropre  enseignement,  y  ajoutant,  du 

reste,  la  perfection  et  le  fini  de  la  morale  chrétienne. 

Vad  sextum  fait  observer-  que  «  comme  il  a  été  dit  {ad  ô""'), 

la  reconnaissance  et  rac({uittement  d'un  bienfait  dépend  sur- 
tout du  mouvement  affectif.  Et  voilà  pourquoi  cette  reconnais- 

sance doit  se  faire  de  la  manière  qui  est  la  plus  utile.  Que  si, 

dans  la  suite,  cl  par  l'incurie  de  celui  à  ([ui  on  la  rend,  la 

reconnaissance  tourne  à  son  dommage,  on  ne  l'imputera  pas  à 

celui  qui  s'en  est  acquitté.  Et  c'est  pourquoi  Sénèque  dit  au 

livre  VII  des  Bienfaits  (ch.  xix)  :  Je  dois  rendre  ;  mais  quand  j'ai 
rendu,  je  ne  suis  plus  tenu  à  veiller  et  à  conserver  ». 

La  dette  de  la  reconnaissance  est  une  dette  sacrée,  de  laquelle 

nul  ne  doit  ni  ne  peut  jamais  se  considérer  exempt;  tout  bien- 

fait reçu,  quel  quil  soit,  pourvu  que  ce  soil  vraiment  un  bienfait, 

ou  un  égard  quelconque,  qu'un  être  humain  quelconque  aura 
eu  pour  nous,  demande  que  nous  le  reconnaissions  et  que  nous 
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l'arquillions,  sous  forme  do  roloui-,  selon  que  les  conditions 
de  possibilité  ou  de  convenance  le  permellent  ou  l'exigent.  — 

Mais  f|uan(l  faut-il  ainsi  rendre  le  bienfait  (|ue  l'on  a  reçu  ?  Est- 
ce  tout  de  suite,  ou  bien  après  un  certain  laps  do  temps.  La 

question,  nous  Talions  voir,  est  des  plus  intéressantes.  Saint 

Thomas  va  la  résoudre  dans  l'article  qui  suit. 

Article  IV.  i 

Si  l'homme  doit  tout  de  suite  rendre  le  bienfait? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  l'homme  doit  tout  de 
suite  rendre  le  bienfait  n  reçu.  —  La  première  dit  que  «  les  choses 

que  nous  devons  sans  détermination  de  temps  doivent  être  ren- 

dues tout  de  suite.  Or,  il  n'est  point  de  terme  prescrit  pour  la 
reconnaissance  des  bienfaits  :  laquelle  cependant  tombe  sous  la 

raison  de  dette,  ainsi  qu'il  a  été  dit  (arl.  préc).  Donc  l'homme 

est  tenu  de  s'acquitter  tout  de  suite  pour  le  bienfait  »  reçu.  — 
La  seconde  objection  déclare  que  «  plus  on  accomplit  une 

chose  bonne  avec  la  ferveur  de  l'esprit,  plus  cette  chose  est 

louable.  Or,  il  semble  provenir  de  la  ferveur  de  l'esprit,  que 

l'homme  n'apporte  aucun  relard  à  faire  ce  qu'il  doit.  Donc  il 

semble  être  chose  plus  louable  que  l'homme  rende  tout  de 

suite  le  bienfait  »  qu'il  a  reçu.  —  La  troisième  objection  cite 
une  remarque  de  «  Sénèque  »,  qui  c  dit,  au  livre  II  des  Bienfaits 

(ch.  v),  que  le  propre  du  bienfaifeur  est  d'agir  de  plein  gré  et 
tout  de  suite.  Or,  le  retour  du  bienfait  doit  égaler  le  bienfait. 
Donc  il  doit  se  faire  tout  de  suite  ». 

L'argument  sed  contra  est  un  autre  beau  mot  de  «  Sénèque  », 
qui  «  dit,  au  livre  IV  des  Bienfaits  (ch.  xl)  :  Celui  qui  se  hâte 

de  rendre,  na  pas  le  sentiment  d'un  homme  reconnaissant,  mais 
celui  d'un  débiteur  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  répond  que  «  comme 
dans  le  bienfait  qui  se  donne,  on  considère  deux  choses,  savoir 

le  sentiment  »  qui  l'inspire  ou  l'accompagne  «  et  le  don  »  que 

l'on  accorde;  «  de  même,  aussi,  ces  deux  choses  se  considèrent 

1? 

i- 
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dans  le  retour  du  bienfait.  —  Et,  assurément,  s'il  s'agit  du 

mouvement  du  cœur,  c'est  tout  de  suite  que  le  retour  doit  se 
faire.  Aussi  bien  Sénèque  dit,  au  livre  II  des  Bienfaits  (ch  xxxv)  : 

Veux-tu  rendre  un  bienfait?  Rer ois-le  arec  plaisir.  —  Mais  s'il 

s'agit  du  don,  il  peut  attendre  le  moment  où  son  acquittement 

sera  opportun  au  bienfaiteur.  Et  si  quelqu'un,  sans  prendre 
garde  au  moment  qui  convient,  veut  tout  de  suite  rendre  don 

pour  don,  ce  retour  ne  semble  pas  chose  vertueuse.  Car,  selon 

que  Sénèque  le  dit,  au  livre  lY  des  Bienfaits  (ch.  xl),  celui  qui 

veut  s'acquitter  trop  vite,  tient  sa  dette  à  contre-cœur  :  et  celui  qui 
tient  à  contre-cœur  est  un  inqrat  ».  —  Remarque  très  profonde; 

et  qui  montre  combien  peu  ont  compris  les  lois  de  la  recon- 
naissance, ceux  qui  avant  à  peine  reçu  un  bienfait,  courent 

aussitôt  à  leur  bienfaiteur  pour  lui  rendre  la  pareille  :  donnant 

à  entendre  par  là  que  le  fait  d'avoir  été  gratifié  par  lui  leur 

pèse,  et  qu'ils  ont  hàle  de  s'acquitter  pour  ne  lui  rien  devoir. 

Un  tel  retour  du  bienfait  est  une  sorte  d'injure  et  ne  peut  que 
blesser  au  point  le  plus  sensible  un  bienfaiteur  généreux  et 

délicat.  Qu'on  s'empresse  de  reconnaître  un  bienfait,  par  la 

manière  dont  on  le  reçoit,  et  en  témoignant  qu'il  nous  cause 
le  plus  grand  plaisir,  rien  de  mieux,  comme  le  notait  Sénèque  ; 

mais  il  faut  bien  se  garder  de  se  préci[)iter  ou  de  se  jeter  in- 

discrètement sur  la  première  occasion  de  donner  soi-même  en 
retour  quelque  chose  à  son  bienfaiteur,  sans  tenir  compte  des 

circonstances  de  temps  et  d'à-propos  :  rien  ne  serait  plus  con- 

traire à  la  vraie  vertu  de  gratitude  et  de  reconnaissance  :  c'est 

ici  qu'il  faut  beaucoup  de  tact  et  de  délicatesse. 

L'ad  priniuni  marque  d'un  mot  la  différence  essentielle  qui 
existe  entre  une  dette  légale  et  une  dette  morale.  «  La  dette 

légale  doit  être  payée  tout  de  suite  ;  sans  cela,  en  effet,  l'égalité 

de  la  justice  ne  saurait  être  conservée,  si  l'un  retenait  le  bien 

de  l'autre  sans  sa  volonté  ».  Et,  dans  ce  sens,  la  raison  apportée 

par  l'objection  conclut.  «  Mais  la  dette  morale  dépend  de  l'hon- 

nêteté de  celui  qui  doit  »  ;  c'est-à-dire  qu'elle  est  constituée  par 

ce  qu'il  convient  qu'il  fasse,  étant  donné  ce  qu'il  est  et  ce  que 

tel  autie  est  pour  lui  :  chose  qui  n'est  point  déterminée  par  une 
clause  spéciale  convenue  entre  eux  ou  réglée  par  quelque  loi 
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positive;  mais  qui  s'apprécie  à  la  lumière  du  sens  moral  ou  de 
la  saine  raison.  «  Aussi  bien  une  telle  dette  doit  être  rendue  en 

temps  opportun,  selon  que  l'exige  la  rectitude  de  la  vertu  ».  — 
Remarquons,  en  passant,  cette  distinction  si  nette,  donnée  ici, 

entre  la  dette  légale  et  la  dette  morale,  entre  ce  qui  est  de  droit 

positif  et  ce  qui  est  de  droit  moral,  entre  riionnêtelé,  au  sens 

particulier  de  justice  stricte  légale,  et  l'honnêteté,  au  sens  plus 

général  et  universel,  où  l'on  considère  la  lumière  de  la  raison 
morale  déterminant  fout  ce  qui  est  de  la  vertu. 

Vad  secunduni  présente  une  réflexion  de  la  plus  haute  portée 

dans  tout  l'ordre  de  la  vie  morale.  «  La  ferveur  de  la  volonté  » 
peut  être  assurément  chose  excellente  entre  toutes;  mais  il  faut 

qu'elle  soit  chose  vertueuse.  Or,  elle  «  n'est  chose  vertueuse, 
que  si  elle  est  ordonnée  par  la  raison  »,  à  prendre  ce  mot  dans 

son  sens  complet,  et  selon  qu'il  désigne  toute  lumière  d'ordre 

moral,  qu'il  s'agisse  de  lumière  naturelle  ou  de  lumière  sur- 
naturelle venue  directement  de  Dieu.  «  Il  suit  de  là  que  si 

quelqu'un,  par  ferveur  d'esprit  »  mal  entendue,  «  prévient  le 
temps  opportun,  son  acte  ne  sera  point  chose  louable  »>.  Il  est 

des  empressements  intempestifs;  et  si  parfois  ils  peuvent  aisé- 

ment être  excusés,  d'autres  fois  ils  peuvent  être  tout  à  fait 
odieux  ;  or,  ce  serait  facilement  le  cas  dans  la  question  qui 

nous  occupe. 

Vad  tertium  déclare  que  «  même  les  bienfaits  doivent  être 

donnés  en  temps  opportun.  Et,  alors,  il  est  vrai  qu'il  ne  faut 
pas  tarder,  quand  le  moment  opportun  est  venu.  Nous  dirons 

de  même  pour  le  retour  du  bienfait  ».  Autant  il  est  contraire  à 

la  %ertu,  dans  la  question  qui  nous  occupe,  de  prévenir  le 

moment  voulu  et  d'agir  en  temps  inopportun  ;  autant  il  est 
contraire  à  cette  même  vertu,  de  ne  pas  agir  quand  le  moment 

opportun  se  présente.  Ici,  comme  nous  l'avons  déjà  dit,  plus 

peut-être  qu'en  toute  autre  matière  de  vertu,  c'est  une  question 
de  tact  et  de  délicatesse  :  le  cœur  et  la  raison  doivent  cons- 

pirer ensemble  pour  tout  liarmoniser. 

Nous  venons  de  parler  de  cœur  et  de  raison  pour  tout  har- 
moniser dans  la  question  du  bienfait  à  reconnaître  et  à  rendre. 
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Toutefois,  bien  que  les  deux  doivent  concourir,  on  peut  se 

demander  si  une  part  très  large,  et  même,  en  un  sens,  prépon- 

dérante, n'est  pas  réservée  au  cœur  dans  cet  acte  de  vertu.  La 

question  se  pose  en  raison  du  caractère  même  du  bienfait  qu'il 

s'agit  de  reconnaître.  Et,  en  effet,  saint  Thomas  se  demande,  à 

ce  sujet,  si  le  retour  du  bienfait  doit  se  mesurer  à  l'affection  de 

celui  qui  l'accorde,  ou  seulement  à  la  chose  elle-même  qui  est 

accordée.  Le  saint  Docteur  va  nous  répondre  à  l'article  qui 
suit. 

Article  V. 

Si  le  retour  des  bienfaits  doit  se  mesurer  sur  le  sentiment 

du  bienfaiteur  ou  sur  l'effet  du  don? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  le  retour  des  bien- 
faits ne  doit  pas  se  mesurer  sur  le  sentiment  du  bienfaiteur, 

mais  sur  son  effet  ».  —  La  première  arguë  de  ce  que  <.<  le  retour 

est  dû  aux  bienfaits.  Or,  le  bienfait  consiste  dans  l'effet,  comme 

le  nom  même  l'indique.  Donc  le  retour  doit  se  mesurer  sur 

l'effet».  —  La  seconde  objection  dit  que  «  la  gratitude,  qui 
reconnaît  les  bienfaits,  est  une  partie  de  la  justice.  Or,  la  jus- 

tice porte  sur  l'égalité  de  ce  qui  est  donné  et  de  ce  ([ui  est  reçu. 
Donc,  dans  le  retour  de  la  gratitude,  il  faut  plutôt  considérer 

l'effet  que  le  sentiment  du  bienfaiteur  ».  —  La  troisième  ob- 

jection déclare  que  nul  ne  peut  se  baser  sur  ce  qu'il  ignore.  Or. 

Dieu  seul  connaît  le  sentiment  inlérieui'.  Donc  ce  n'est  point 
sur  ce  sentiment  que  peut  se  faire  le  retour  de  la  gratitude  ». 

L'argument  sed  contra  en  appelle  encore  à  «  Sénèque  »,  qui 
«  dit,  au  livre  1  des  Bienfails  (ch.  vu)  :  Souvent,  celui-là  nous 

oblige  plus  c/ui  donne  de  petites  choses  nuujnijiquement  :  ([ui  donne 

peu,  mais  de  bon  cœur  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  nous  fait  remarquer  que 
I'  le  retour  des  bienfaits  peut  se  rapportera  trois  vertus;  savoir  : 

à  la  justice  ;  à  la  reconnaissance  ou  à  la  gratitude,  et  à  l'ami- 
tié. —  Il  appartient  à  la  justice,  quand  il  a  la  raison  de  dette 

légale  :  comme  dans  le  prêt,    ou  autres  choses  de  ce  genre. 
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Dans  ce  cas,  il  faut  (lu  il  se  mesure  sur  la  cjuantilé  du  don.  — 

Le  retour  du  bienfait  appartient  à  l'amitié,  et,  pareillement, 
à  la  vertu  de  la  gratitude,  selon  (|uil  a  la  raison  de  dette  mo- 

rale :  toutefois,  non  de  la  m«'me  manière.  Dans  le  retour  de 

l'amitié,  en  effet,  il  faut  prendre  gaide  à  la  cause  de  l'ami- 

tié »  :  selon  qu'il  s'agira  de  l'amitié  de  l'utile,  causée  par  une 

vue  d'intérêt;  ou  de  l'amitié  de  l'honnête,  causée  par  une  vue 
de  vertu.  «  Aussi  bien,  dans  l'amitié  de  l'utile,  le  retour  doit  se 

faire  d'après  l'utilité  qu'on  a  retirée  d'un  bienfait;  dans  l'ami- 

tié de  l'honnête,  au  contraire,  on  doit,  dans  le  retour,  avoir 
égard  au  choix  ou  au  motif  ou  au  sentiment  du  donateur  :  car 

c'est  cela  surtout  qui  est  requis  pour  la  vertu,  comme  il  est  dit 
au  livre  VIII  de  ïÉthigue  »  (ch.  \ni,  n.  1 1  ;  de  S.  Th.,  leç.  i3)  : 

la  vertu  se  jugeant  par-dessus  tout  d'après  l'intention  ou  le 

mouvement  du  cœui-.  —  C'est  à  ce  second  aspect  de  l'amitié, 
que  se  conformera  la  vertu  de  gratitude  ou  de  reconnaissance. 

Car,  «dès  laque  la  gratitude  regarde  le  bienfait  selon  qu'il  est 

gratuitement  donné,  chose  qui  relève  du  sentiment  et  de  l'affec- 

tion, il  s'ensuit  que  pareillement  le  retour  delà  reconnaissance 
ou  de  la  gratitude  considérera  plus  le  sentiment  du  donateur 

que  l'effet  o  en  lui-même. 
Uad  priniam  fait  observer  que  «  tout  acte  moral  dépend  de 

la  volonté.  Il  suit  de  là  que  le  bienfait,  selon  qu'il  est  louable, 
auquel  titre  lui  est  dû  le  retour  de  la  gratitude,  consiste  maté- 

riellement dans  l'effet,  mais  formellement  et  principalement 
dans  la  volonté.  Aussi  bien  Sénèque  dit,  au  livre  I  des  Bien/ails 

(ch.  vi)  ;  Le  bienfait  ne  consiste  point  dans  la  chose  que  r on  fait 

ou  que  Von  donne,  mais  dans  le  sentiment  même  de  celui  qui  fait 

ou  qui  donne  ». 

Vad  secundum  déclare  que  «  la  gratitude  est  une  partie  de  la 

justice,  non  à  titre  d'espèce  contenue  sous  ce  genre,  mais  par 

une  sorte  de  réduction  »  ou  selon  qu'on  la  ramène  «au  genre 

de  la  justice,  ainsi  qu'il  a  été  dit  plus  haut  (q.  80).  Il  n'est  donc 

pas  besoin  qu'on  ait  dans  l'une  et  l'autre  de  ces  vertus  la 
même  raison  de  dette  »  :  et  elles  se  distinguent,  même,  pré- 

cisément en  cela,  que  dans  l'une  se  trouve  la  raison  de  dette 
stricte  ou  légale,  pouvant  être  déterminée  par  une  loi  positive, 
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tandis  que  dans  l'autre  on  n'a  que  la  raison  de  dette  morale, 

relevant  seulement  de  l'honnêteté  du  sujet  et  de  son  sens  moral: 

dans  les  deux,  on  est  obligé;  mais,  dans  un  cas,  l'obligation 

est  de  contrainte;  dans  l'autre,  d'honnêteté  et  de  vertu;  dans 

Finie,  ce  qui  lie,  c'est  la  loi  et  sa  sanction  pénale;  dans  l'autie, 

c'est  le  cœur,  du  seul  fait  qu'il  est  bien  placé. 

L'ad  terlitini  accorde  que  «  le  sentiment  de  l'homme,  pris  en 

lui-même,  n'est  vu  que  de  Dieu;  mais  selon  qu'il  se  manifeste 

par  certains  signes,  il  peut  aussi  être  connu  de  l'homme.  Et 

c'est  de  cette  manière  que  le  sentiment  du  bienfaiteur  est 
connu  :  par  le  mode  même  dont  le  bienfait  est  accordé  :  comme, 

par  exemple,  si  quelqu'un  accorde  un  bienfait  avec  joie  et 
empressement. 

C'est  donc  sur  le  cœur,  plus  que  sur  l'effet  lui-même,  qu'on 
doit  estimer  un  bienfait  et  mesurer  le  retour  dont  on  doit  le 

payer.  Mais  ce  retour  encore,  comment  faut-il  en  régler  la 

mesure,  pour  qu'il  soit  vraiment  digne  de  la  noble  vertu  de 
gratitude  ou  de  reconnaissance?  Dans  un  dernier  article,  saint 

Thomas  va  répondre  excellemment  à  cette  question,  motivée, 

du  reste,  nous  le  verrons,  par  un  beau  mot  d'Aristote  lui- 
même.  Venons  tout  de  suite  au  texte  du  saint  Docteur. 

Article  \1. 

S'il  faut  que  l'homme  donne  plus  en  retour  qu'il  n'a  reçu 
dans  le  bienfait? 

Trois  objections  veulent  prouver  qu'  <(  il  ne  faut  pas  que 

l'homme  donne  plus  en  retour  qu'il  n'a  reçu  dans  le  bienfait  ». 

—  La  première  fait  observer  qu'  a  il  est  des  bienfaiteurs  aux- 

quels on  ne  peut  même  pas  rendre  l'équivalent  de  ce  qu'on  a 
reçu  par  leur  action  ;  tels  les  parents,  par  exemple;  ainsi  que  le 

remarque  Aristole,  au  livre  VIII  de  VÉlhujiie  (ch.  xiv.  n.k;  de 

S.  Th.,  leç.  \!\).  Or,  la  vertu  ne  tend  pas  à  l'impossible.  Donc 

le  retour  de  l'action  de  grâces  ne  vise  pas  à  quelque  chose  de 
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plus  ».  —  La  seconde  objeclidn  olTie  un  intérêt  tout  particu- 
lier; elle  nous  vaudra  un  des  plus  beaux  mots  que  nous  ail 

livrés  saint  Thomas.  Elle  souligne  que  «.  si  quelqu'un  donne 

|)lus  en  retour  qu'il  n'a  reçu  dans  le  bienfait,  par  cela  même  il 
donne  en  quel(|ue  soilc  quelque  chose  de  nouveau  »,  qui  cons- 

titue, à  son  tour,  un  réel  bienfait,  u  D'autre  part,  tout  bienfait 

nouvellement  reçu  oblige  l'homme  à  le  reconnaître.  Celui-là 
donc  (lui  avait  donné  le  premier  bienfait  sera  tenu  maintenant 

à  ajouter  un  bienfait  nouveau  qui  dépasse  à  son  tour  ce  qu'il  a 
reçu  comme  témoignage  de  reconnaissance  »  ;  et  il  en  sera 

ainsi  pour  tout  nouveau  bienfait  et  tout  nouveau  retour,  «  en 

telle  sorte  qu'il  faudrait  procéder  à  l'infini  »,  sans  possibilité 

de  fixer  de  terme,  d  Or,  la  vertu  ne  vise  pas  l'infini  »,  au  sens 

d'infini  négatif  ou  par  additions  successives,  qui  est  propre- 
ment l'indéfini  ;  «  car  cet  infini  enlève  la  nalui'C  du  bien  »,  tout 

bien  devant  avoir  une  certaine  forme  qui  le  fixe  dans  l'être, 

«  selon  qu'il  est  dit  au  livre  11  des  Métaphysiques  (de  S.  Th., 

leç.  !\;  Did.,  livie  1,  ch.  n,  n.  9).  Donc  le  retour  de  l'action  de 
grâces  ne  doit  pas  excéder  le  bienfait  reçu  ».  —  La  troisième  ob- 

jection dit  que  u  la  justice  consiste  dans  l'égalité.  Or,  le  plus 

est  un  certain  excès  qui  dépasse  la  mesure  de  l'égalité.  Puis 

donc  qu'en  toute  vertu  l'excès  est  quelque  chose  de  vicieux,  il 

semble  que  donner  en  retour  plus  qu'on  a  reçu  dans  le  bien- 
fait, constitue  un  acte  vicieux  et  opposé  à  la  justice  ». 

L'argument  sed  contra  est  le  mot  d'  «  Aristote  »,  qui  avait 
déjà  a  dit,  au  livre  V  de  YÉthique  (ch.  v,  n.  7  ;  de  S.  Th.,  leç.  8)  : 

Il  faut  rendre  à  celui  qui  nous  a  fait  une  grâce  ;  et,  en  plus,  com- 
mencer quelque  chose  de  nouveau;  ce  qui  se  fait,  en  donnant 

quelque  chose  de  plus.  Donc  le  retour  de  l'action  de  grâces 
doit  tendre  à  faire  quelque  chose  de  plus  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  répond  que  u  comme 

il  a  été  dit  (art.  préc),  le  retour  de  l'action  de  grâces  regarde 
le  bienfait  quant  à  la  volonté  »  ou  au  sentiment  «i  du  bien- 

faiteur. Et  là,  ce  qui  surtout  paraît  digne  d'éloge,  c'est  qu'il 

a  accordé  quelque  chose  gratuitement,  à  quoi  il  n'était  pas 

tenu.  Il  s'ensuit  que  celui  qui  a  reçu  le  bienfait  est  obligé 

aussi,    par  une    dette    d'honnêteté,   à  donner  semblablement 
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queUjue  chose  de  gratuit  »,  à  quoi  il  ne  soit  pas  tenu,  u  Or,  il 

ne  semble  pas  donner  quelque  chose  de  gratuit,  sil  n'excède 

la  ([uantité  du  bienfait  reçu  :  car  loul  autant  qu'il  fait  moins 

ou  qu'il  fait  quelque  chose  d'égal,  il  ne  semble  pas  faire  quel- 

{|ue  chose  qui  soit  gratuit,  mais  simplement  rendre  ce  qu'il 

doit.  Aussi  bien  le  retour  de  l'action  de  giàces  tend  toujours  à 
ce  que,  dan.s  la  mesure  de  son  pouvoir,  il  donne  quelque  chose 

de  plus  >).  —  Délicieuse  doctrine,  (jui  va  être  mise  dans  tout 
son  jour  dans  la  réponse  aux  objections. 

Uad  prinidin  rappelle  que  a  comme  il  a  été  dit  (art.  3,  ad  ô: 

art.  5),  dans  le  retour  de  la  reconnaissance  pour  un  bienfait 

reçu,  il  faut  plutôt  considérer  le  cœur  ou  le  sentiment  que 

l'ellet  en  lui-même.  Si  donc  nous  considérons,  dans  son  effet 

lui-même,  le  bienfait  que  l'enfant  reçoit  de  ses  parents,  savoir 

l'être  même  et  la  \ie,  il  est  vrai  que  le  lils  ne  peut  rien  rendre 
qui  soit  égal,  comme  le  note  Aristote.  Mais  si  nous  prenons 

garde  au  sentiment  ou  à  la  volonté  elle-même  de  celui  qui 
donne  et  de  celui  qui  reçoit,  de  ce  chef  le  fils  peut  rendre  au 

père  quelque  chose  de  plus  grand  »,  en  s'efforçant  d'avoir  pour 

lui  des  sentiments  d'affection  encore  plus  intimes,  si  possible, 
«  comme  le  dit  Sénèque,  au  livre  IH  des  Bienfaits  (ch.  xxiv). 

Et,  à  supposer  qu'il  ne  le  put  pas,  il  suffirait  à  la  reconnais- 

sance qu'il  eût  la  volonté  de  rendre  »  selon  tout  ce  qu'il  peut. 
Vad  secunduni  déclare  que  «  la  dette  de  la  reconnaissance 

découle  de  la  charité  »  ou  de  l'amitié,  comme  il  a  été  dit  à  l'ar- 

ticle précédent,  a  Or,  la  charité  ou  l'amitié  a  ceci  de  propre  que 

plus  elle  se  paie,  plus  elle  est  due;  selon  cette  parole  de  l'Epître 
aux  Romains,  ch.  xiii  (v.  8)  :  i\e  devez  rien  à  personne,  sinon  que 

vous  vous  aimiez  les  uns  les  autres  n.  Ici,  en  effet,  outre  que 

chacun  est  tenu  toujours  de«rendre  pour  son  propre  compte, 

sans  que  jamais  il  puisse  se  libérer,  il  y  a  encore  que  dans  la 

mesure  où  l'un  s'acquitte  envers  l'autre,  dans  cette  mesure  cet 
autre  est  nouvellement  tenu  de  rendre;  en  telle  sorte  que  loin 

de  pouvoir  s'éteindre,  une  telle  dette  grandit  à  mesure  qu'elle 
se  paie  :  elle  commence  avec  notre  être,  du  seul  fait  que  nous 

sommes  deux  ensemble  :  et  elle  s'augmente  à  chacun  des  actes 

qu'on  fait  pour  l'acquitter.  Puis  donc  que  la  dette  de  la  recon- 
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naissance  ou  de  la  o:ralilu(le  se  fonde  sur  l'amour  d'amitié  ou 

de  charité,  c  il  n'y  a  aucun  inconvénient  à  ce  que  son  obli- 
gation soit  sans  terme  ou  sans  fin  :  Et  idro  non  esl  inconoeniens 

si  obiujdtio  yrritiliutinis  inlcrrninahilis  sil  u.  —  Ful-il  jamais  doc- 
trine plus  divine  î 

Du  point  de  doctrine,  touché  ici  par  saint  Thomas,  au  sujet 

de  la  charité  et  à  l'occasion  de  la  gratitude,  nous  trouvons  un 
exposé  magnili(jue  fait  par  Bossuel  dans  un  de  ses  sermons  (sur 

la  cluiriU''  fndernelle,  Leharcq,  t.  III,  p.  177  cl  suiv.).  Nous 

citerons  ce  passage  de  l'exorde  :  «  La  charité  fraternelle  est  une 
dette  par  laquelle  nous  sommes  redevables  les  uns  aux  autres; 

et  non  seulement  c'est  une  dette,  mais  je  ne  crains  point  de  vous 

assurer  que  c'est  la  seule  dette  des  chrétiens,  selon  ce  que  dit 

l'apôtre  saint  Paul  :  .\eniini  quidqiiani  debeatis,  n'm  ut  inviceni 
diligutis  :  Ne  devez  rien  0  personne,  sinon  de  oous  aimer  mutuelle- 

ment )).  [C'est  le  même  texte  que  décrit  saint  Thomas  dans  sa  ré- 

ponse.] <(  Comme  l'Évangile  que  je  dois  traiter  m'oblige  à  vous 
parler  de  cette  dette,  pour  ne  point  perdre  le  temps  inutile- 

ment, dans  une  matière  si  importante,  je  remarquerai  d'abord 
trois  conditions  admirables  de  cette  dette  sacrée,  que  je  trouve 

distinctement  dans  les  paroles  de  mon  texte  (Diligite  inimicos 

uestros,  etc.),  et  qui  feront  le  partage  de  ce  discours.  —  Pre- 
mièrement, Messieurs,  celte  dette  a  cela  de  propre  que,  quelque 

soin  que  nous  prenions  de  la  bien  payer,  nous  ne  pouvons 

jamais  en  être  quittes.  Et  cette  obligation  va  si  loin,  que  celui- 
là  même  à  qui  nous  devons  ne  peut  pas  nous  en  décharger, 

tant  elle  est  privilégiée  et  indispensable.  —  Secondement,  Mes- 

sieurs, ce  n'est  pas  assez  de  payer  fidèlement  cette  dette  aux 

autres;  mais  il  y  a  encore  obligation  d'en  exiger  autant  d'eux. 
Vous  devez  la  charité;  et  on  vous  la  doit:  et  telle  est  la  nature 

de  cette  dette,  que  vous  devez  non  seulement  la  recevoir  quand 

on  vous  la  paye,  mais  encore  l'exiger  quand  on  la  refuse  :  et 

c'est  le  seconde  condition  de  cette  dette  mystérieuse.  —  Enlin, 

la  troisième  et  la  dernière,  c'est  qu'il  ne  suffit  pas  de  l'exiger 
simplement,  si  on  ne  veut  pas  la  donner  de  bonne  grâce,  il 

faut  en  quelque  sorte  l'extorquer  par  force,  et  pour  cela  de- 
mander main-forte  à  la  puissance  supérieure  »,  en  priant  pour 
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eux,  afin  que  Dieu  les  convertisse  et  leur  donne  de  paver  le  plus 

parfaitement  possible  celte  dette  de  la  charité  qui  doit  les  enri- 

chir par  son  paiement.  —  Les  développements  répondent  à  ce 

lumineux  exordc.  Nous  regrettons  de  ne  pouvoir  les  repro- 

duire; mais  il  faut  nous  lirnihM-  cl  revenir  au  texte  de  saint 
Thomas. 

Lad  terliuni  distingue  l'égalité  de  la  justice  de  l'égalité  de  la 
gratitude.  «  Comme  dans  la  justice  qui  est  vertu  cardinale,  on 

considère  l'égalité  des  choses,  ainsi  dans  la  gratitude  on  consi- 

dère l'égalité  des  volontés  :  en  ce  sens  que  comme  par  un 
mouvement  généreux  de  sa  volonté,  le  bienfaiteur  a  donné 

quelque  chose  à  quoi  il  n'était  pas  tenu,  pareillement  aussi 
celui  qui  a  reçu  le  bienfait  doit  donnei*  quelque  chose  de  plus 

que  ce  qu'il  doit  ». 

Après  avoir  traité  de  la  gratitude  elle-même,  a  nous  devons 

considérer  »  le  vice  qui  lui  est  opposé,  savoir  «  l'ingratitude  ». 
—  C'est  l'objet  de  la  question  suivante. 

Xn.  —  La  Religion.  37 
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Cette  question  comprend  quatre  articles  : 

1°  Si  l'ingratitude  est  toujours  un  péctié? 
2»  Si  l'ingratitude  est  un  péché  spécial? 
3°  Si  toute  ingratitude  est  un  péché  mortel? 

4'  Si  à  l'ingrat  doivent  être  supprimés  les  bienfaits? 

\rticle  Premier. 

Si  l'ingratitude  est  toujours  un  péché? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  l'ingratitude  n'est  pas 
toujours  un  péché  ».  —  La  première  cite  un  mot  de  «  Sénèque  », 

qui  «  dit,  au  livre  III  des  Bienfaits  (ch.  i),  que  l'ingrat  est  celui 

qui  ne  rend  pas  le  bienfait.  Or,  parfois,  l'homme  ne  pourrait 

rendre  le  bienfait  qu'en  péchant  :  tel  le  cas  de  celui  qui  a  prêté 

secours  à  quelqu'un  pour  pécher.  Puis  donc  que  le  fait  de 

s'abstenir  de  pécher  ne  saurait  être  un  péché,  il  semble  que 

lingratitude  n'est  pas  toujours  un  péché  ».  —  La  seconde  objec- 
tion déclare  que  «  tout  péché  est  dans  la  puissance  de  celui 

qui  pèche;  car,  selon  saint  Augustin  {Da  libre  arbitre,  liv.  III, 

ch.  xvni),  nul  ne  pèche  en  ce  qu'il  ne  peut  pas  éviter.  Or,  par- 

fois, il  n'est  pas  au  pouvoir  de  celui  qui  pèche  d'éviter  l'ingrati- 

tude: ainsi  en  est-il  de  celui  qui  n'a  pas  de  quoi  rendre.  De 

même,  l'oubli  n'est  pas  en  notre  pouvoir  ;  et  cependant  Sénèque 
dit,  au  livre  III  des  Bienfaits  (ch.  i),  que  le  plus  ingrat  de  tous 

est  celui  qui  a  oublié.  Donc  l'ingratitude  n'est  pas  toujours  un 
péché  ».  —  La  troisième  objection  dit  que  «  celui  qui  ne  veut 

rien  devoir  ne  semble  pas  pécher  »,  car  il  fait  ce  qui  est  com- 

mandé ;  «  selon  cette  parole  de  l'apôtre  saint  Paul,  aux  Romains, 
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ch.  xiii  (v.  8)  :  A'e  devez  rien  à  personne.  Or,  celui  qui  doit  à 
contre-cœur  est  un  ingrat,  au  témoignage  de  Sénèque,  dans  son 

livre  IV  des  Bienjails  (ch.  xl).  Donc  l'ingratitude  n'est  pas  tou- 
jours un  péché  ». 

L'argument  sed  contra  fait  observer  que  «  dans  la  seconde 

Épître  à  Tiniothée,  ch.  m  (v.  2),  l'ingratitude  est  énumérée 

parmi  les  autres  péchés,  où  il  est  dit  :  Ceux  qui  n'obéissent  point 
à  leurs  parents,  lés  ingrats,  les  criminels  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  prouve  que  l'ingratitude 

est  toujours  un  péché,  parce  qu'elle  est  contraire  à  la  vertu  ; 

et  elle  est  contraire  à  la  vertu,  parce  qu'elle  n'acquitte  point  la 

dette  morale  requise  par  l'honnêteté  de  la  vertu.  «  Comme  il 
a  été  dit,  rappelle  le  saint  Docteur,  la  dette  de  la  gratitude  est 

une  certaine  dette  exigée  par  Ihonnèteté  que  la  vertu  requiert. 

Or,  une  chose  est  péché,  du  fait  qu'elle  répugne  à  la  vertu. 
Donc  il  est  manifeste  que  toute  ingratitude  est  un  péché  ». 

L'ad  primuni  explique  que  «  la  gratitude  a  pour  objet  le 
bienfait.  Or,  celui  qui  prête  secours  à  un  autre  pour  pécher  ne 

le  gratifie  pas  d'un  bienfait,  mais  plutôt  lui  cause  un  dom- 

mage »  ;  car  le  plus  grand  mal  qui  puisse  arriver  à  quelqu'un 

est  de  commettre  le  péché.  «  Il  suit  de  là  qu'à  un  tel  homme 

n'est  point  due  l'action  de  grâces  :  sauf  peut-être  en  raison  de 

la  bonne  volonté,  et  parce  qu'il  aura  été  lui-même  déçu, 

pensant  aider  pour  le  bien,  alors  qu'il  aidait  pour  le  mal. 

Mais,  dans  ce  cas,  il  ne  lui  est  plus  dû  qu'on  l'aide  lui-même 
à  pécher;  car  ce  ne  serait  pas  rendre  le  bien,  mais  le  mal  :  ce 

qui  est  contraire  à  la  gratitude  ». 

L'ad  secundani  répond  que  «  nul  n  'est  excusé  dingrati  tude  pour 

le  motif  d'impuissance  à  rendre,  du  fait  que  pour  acquitter  la 

dette  de  la  gratitude  la  seule  volonté  suffît,  ainsi  qu'il  a  été  dit 

(q.  106,  art.  6,  ad  i""').  —  Quant  à  l'oubli  du  bienfait,  s'il  appar- 

tient à  l'ingratitude,  ce  n'est  pas  l'oubli  qui  provient  d'une 
faiblesse  physique  qui  ne  dépend  pas  de  la  volonté,  mais  celui 

qui  provient  de  la  négligence.  Car,  selon  que  le  dit  Sénèque, 

au  livre  III  des  Bienfaits  (ch.  i),  celui  qui  perd  le  souvenir  d'un 

bienfait  montre  par  là  qu'il  n'a  pas  souvent  pensé  à  le  reconnaître  ». 

L'aci  tertium  est  une  application  de   la  doctrine  exposée  à 
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Vaci  2"'"  du  dernier  article  de  la  question  précédente,  c  La 

dette  de  la  gratitude  découle  de  la  dette  de  l'amour,  dont  nul 

ne  doit  vouloir  être  déchargé.  Lors  donc  que  quelqu'un  sup- 

porte impatiemment  cette  dette,  cela  [)arait  venir  d'un  manque 

d'amour  à  l'endroit  de  celui  qui  a  donné  le  bienfait  ». 

Nul  doute  que  toute  ingratitude  ne  soit  toujours  un  péché. 

Mais  s'agit-il  là  d'un  péché  spécial;  ou  bien  faut-il  concevoir 

l'ingratitude  comme  une  sorte  de  péché  général  qui  se  retrou- 
verait en  toutes  sortes  de  péchés?  —  Saint  Thomas  va  nous 

répondre  à  l'article  qui  suit. 

Article  IL 

SI  l'ingratitude  est  un  péché  spécial? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  l'ingratitude  n'est  pas 
un  péché  spécial  ».  —  La  première  arguë  de  ce  que  «  quicon- 

que pèche  agit  contre  Dieu,  qui  est  le  Bienfaiteur  suprême. 

Or,  cela  appartient  à  l'ingratitude.  Donc  l'ingratitude  n'est  pas 

un  péché  spécial  ».  —  La  seconde  objection  dit  qu'  «  aucun 

péché  spécial  n'est  contenu  sous  divers  genres  de  péchés.  Or, 

c'est  par  divers  genres  de  péchés,  que  quelqu'un  peut  être 
ingrat  :  tel  celui  qui  médit  de  son  bienfaiteur,  ou  qui  le  vole, 

ou  qui  commet  toute  autre  chose  de  cette  sorte  contre  lui. 

Donc  l'ingratitude  n'est  pas  un  péché  spécial  ».  —  La  troisième 
objection  en  appelle  à  «  Sénèque  »,  qui  «  dit,  au  livre  III  des 

Bienfaits  (ch.  i)  :  Ingrat,  est  celai  qui  dissimule;  ingrat,  celui  qui 

ne  rend  pas;  mais  de  tous  le  plus  ingrat,  celui  qui  oublie.  Or,  ces 

choses-là  ne  semblent  pas  se  rapporter  à  une  même  espèce  de 

péché.  Donc  l'ingratitude  n'est  pas  un  péché  spécial  ». 

L'argument  sed  contra  dit  simplement  que  «  l'ingratitude 

s'oppose  à  la  gratitude  ou  à  la  grâce,  qui  est  une  vertu  spé- 
ciale. Donc  elle  est  un  péché  spécial  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  formule  cette  règle,  que 
«  tout  vice  tire  son  nom  du  défaut  »  ou   du   manque  «  de  la 
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vertu  »  —  impliquant,  dans  son  nom,  la  négation  même  de 

celte  vertu,  —  «  qui  s'oppose  le  plus  à  la  vertu  »  dont  il  s'agit  : 

«C'est  ainsi  que  le  manque  de  libéralité,  qu'on  pourrait  appeler 

du  nom  àHlibéralilé  (en  latin  ilUberalitas) ,  s'oppose  plus  à  la 

libéralité,  que  ne  le  fait  la  prodigalité.  Or,  s'il  est  vrai  qu'à  la 

vertu  de  gratitude  peut  s'opposer  un  certain  vice,  par  excès, 

comme  si  le  retour  du  bienfait  se  pratique  à  l'endroit  de  ceux 

(ju'il  ne  faut  pas,  ou  plus  vite  qu'il  ne  faut,  ainsi  qu'il  ressort 

de  ce  qui  a  été  dit;  cependant,  à  la  vertu  de  gratitude  s'oppose 
davantage  le  vice  qui  est  par  défaut  »  ou  par  manque  de  gra- 

titude, quand  il  faudrait  et  à  ceux  qu'il  faudrait:  «  parce  que 

la  vertu  de  gratitude,  ainsi  qu'il  a  été  dit  plus  haut  (q.  io3, 
art.  6),  tend  à  quelque  chose  de  plus.  Il  suit  de  là  que  pro- 

prement V ingratitude  tire  son  nom  du  manque  de  gratitude. 

D'autre  part,  tout  défaut  ou  toute  privation  reçoit  son  espèce 

en  raison  de  l'habitus  opposé  :  la  cécité,  par  exemple,  et  la 
surdité  différent  selon  la  différence  de  la  vue  ou  de  l'ouïe.  De 
même  donc  que  la  gratitude  ou  la  grâce  est  une  vertu  spéciale, 

de  même  aussi  l'ingratitude  est  un  péché  spécial  ». 
Saint  Thomas  ajoute  que  «  cependant,  ce  péché  a  des  degrés 

divers,  selon  l'ordre  des  choses  qui  sont  requises  pour  la  gra- 

titude. Et,  ici,  ce  qui  est  d'abord  requis,  cest  que  l'homme 

reconnaisse  le  bienfait  reçu;  ensuite,  qu'il  loue  et  qu'il  rende 

grâces;  enfin,  qu'il  rende  lui-même  quelque  chose  en  retour, 
selon  le  lieu  et  le  temps,  dans  la  mesure  de  ses  moyens.  Mais, 

parce  que  ce  qui  est  le  dernier  dam  la  constitution  est  le  premier 

dans  la  destitution  »  et  c'est  ainsi  que  s'il  s'agit  de  démolir 
une  maison,  on  commence  par  le  toit,  qui  cependant  avait  été 

le  dernier  posé;  «  à  cause  de  cela,  le  premier  degré  de  l'ingra- 

titude est  que  l'homme  ne  rende  pas  le  bienfait  reçu;  le  second, 

{|u'il  dissimule,  faisant  comme  s'il  ne  l'avait  pas  reçu  »,  c'est- 

à-dire  qu'il  évite  de  remercier  ;  «  le  troisième,  et  le  plus  grave, 

qu'il  ne  reconnaisse  pas  le  bienfait  »,  c'est-à-dire  qu'il  n'en  ait 
pas  la  notion,  ne  le  considérant  même  pas,  «  soit  par  mode 

d'oubli,  soit  de  toute  autre  manière.  Et  parce  que  dans  l'affir- 
mation opposée  se  trouve  comprise  la  négation,  de  là  vient 

qu'au  premier  degré  de  lingratitude  se  rattache,  que  quelqu'un 
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rende  le  mal  pour  le  bien  :  au  second,  qu'il  reproche  ce  qu'on 

a  fait  de  bien  pour  lui;  le  troisième,  qu'il  tienne  ce  bien  pour 
un  mal  ». 

Vn'i  priinum  répond  que  «  dans  tout  péclié,  se  trouve  une 

ingratitude  matérielle  à  l'égard  de  Dieu,  en  tant  que  l'iiomme 

fait  quelque  chose  qui  peut  appartenir  à  l'ingratitude.  Mais 

l'ingratitude  formelle  se  trouve  quand  on  méprise  actuellement 
le  bienfait  »,  sous  sa  raison  propre  de  bienfait.  «  Et  cela  est  un 

péché  spécial  ». 

L'ad  secundam  déclare  que  «  rien  n'empêche  que  la  raison 

formelle  d'un  péché  spécial  se  retrouve  en  plusieurs  genres  de 

péchés.  Et  c'est  ainsi  que  la  raison  de  l'ingratitude  se  trouve 
en  plusieurs  genres  de  péchés  ». 

Vad  lerliam  dit  que  «  ces  trois  choses  »  marquées  par  Sénèque, 

«  ne  sont  pas  des  espèces  diverses,  mais  des  degrés  divers 

d'une  même  espèce  de  péché  »,  comme  il  a  été  expliqué,  au 

corps  de  l'article. 

L'ingratitude,  en  tant  qu'elle  implique  une  méconnaissance 

formelle  à  l'endroit  d'un  bienfait  reçu,  soit  qu'elle  manque  de 

le  rendre  dans  la  mesure  de  son  pouvoir  et  selon  qu'il  con- 

vient, soit  qu'elle  néglige  même  d'en  témoigner  sa  reconnais- 

sance par  une  expression  de  merci,  soit  surtout  qu'elle  aille 

jusqu'à  n'en  faire  aucun  cas  dans  son  estime  et  dans  sa  pensée, 

constitue,  bien  qu'à  des  degrés  divers  selon  la  diversisé  de  ces 
circonstances,  un  péché  spécial,  opposé  à  la  vertu  de  gratitude, 

et  distinct,  dans  son  espèce,  de  tous  autres  péchés.  —  Ce  péché 

d'ingratitude,  constitué  selon  qu'il  vient  d'être  dit,  est-il  tou- 

jours un  péché  mortel?  C'est  ce  qu'il  nous  faut  maintenant 

examiner  ;  et  tel  est  l'objet  de  l'article  qui  suit. 

Article  III. 

Si  l'ingratitude  est  toujours  un  péché  mortel? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  l'ingratitude  est  tou- 

jours un  péché  mortel  ».  —  La  première  déclare  que  «  c'est 
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surtout  à  l'égard  de  Dieu  que  l'homme  doit  avoir  de  la  gratis 

tude  »  ;  et,  par  suite,  c'est  surtout  contre  Lui  que  se  commet 

le  péché  d'ingratitude.  «  Or,  l'homme,  quand  il  pèche  véniel- 

lement,  n'est  pas  ingrat  à  l'égard  de  Dieu  ;  sans  quoi  tous  les 

hommes  seraient  ingrats.  Donc  aucune  ingratitude  n'est  un 

péché  véniel  ».  —  La  seconde  objection  rappelle  qu'  «  un  péché 

a  d'être  mortel,  en  ce  qu'il  est  contraire  à  la  charité,  comme  il 
a  été  dit  plus  haut  (q.  2^,  art.  12  ;  /"-S"",  q.  72,  art.  5).  Or, 

l'ingratitude  est  contraire  à  la  charité,  de  laquelle  provient  la 

dette  de  la  gratitude,  ainsi  qu'il  a  été  dit  plus  haut  (q.  io3, 

art.  3,  ad  S*"").  Donc  l'ingratitude  est  toujours  un  péché  mor- 
tel ».  —  La  troisième  objection  cite  un  beau  texte  de  «  Sénèque  », 

qui  «  dit,  au  livre  II  des  Bienfaits  (ch.  x)  :  La  loi  du  bienfait  est 

telle  :  l'un  doit  tout  de  suite  oublier  le  don  qu'il  a  fait  ;  l'autre  doit 

toujours  se  souvenir  du  bienfait  reçu.  Or,  il  semble  que  c'est 
pour  ceci,  que  le  bienfaiteur  doit  oublier,  afin  de  ne  pas  con- 

naître le  péché  de  celui  qui  reçoit,  si  ce  dernier  vient  à  être  in- 

grat :  chose  qui  ne  serait  pas  nécessaire,  si  l'ingratitude  était  un 

péché  léger.  Donc  l'ingratitude  est  toujours  un  péché  mortel  ». 

L'argument  sed  contra  fait  observer  qu'  «  on  ne  doit  donner 
à  personne  occasion  de  pécher  mortellement.  Or,  selon  que 

Sénèque  le  dit,  au  même  endroit  (ch.  xi)  :  parfois,  celui  que 

ton  aide  doit  être  trompé,  afin  qu'il  reçoive  et  qu'il  ne  sache  pas 

de  qui  il  reçoit  :  chose  qui  semble  ouvrir  la  voie  à  l'ingratitude 

de  la  part  de  celui  qui  reçoit.  Donc  l'ingratitude  n'est  pas  un 
péché  mortel  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  nous  rappelle  ce  qui  a 

été  dit  à  la  fin  de  l'article  précédent,  où,  après  avoir  précisé 

les  trois  degrés  du  péché  d'ingratitude,  il  déclarait  que  ces 

trois  degrés  s'y  pouvaient  trouver  à  un  double  titre  :  ou  par 

voie  de  négation  et  d'omission  ;  ou  par  voie  d'affirmation  et 
de  contraire.  —  «  Comme  il  ressort  de  ce  qui  a  été  dit,  quel- 

qu'un peut  être  appelé  ingrat  d'une  double  manière.  D'abord, 

en  raison  de  la  seule  omission  :  selon  qu'il  ne  reconnaît  pas  » 

même  dans  son  cœur  et  son  estime,  «  ou  qu'il  ne  remercie 

pas  ))  au  moins  des  lèvres  et  par  un  mot  à  propos,  «  ou  qu'il 
ne  rend  pas  à  son  tour  quelque  chose  pour  le  bienfait  reçu.  Ce 
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mode  d'ingratitude  n'est  pas  toujours  un  péché  mortel.  El,  en 

efïet,  comme  il   a  été  dit  plus  haut  (q.  loG,  art.  3),  c'est  une 

dette  de  la  gratitude,  que  l'homme  rende  libéralement  quelque 

chose  en  plus  de  ce  à  quoi  il  est  tenu  :  or,  s'il  omet  cela,  il 

ne  péchera  pas  mortellement.  Toutefois,  c'est  un  péché  véniel  : 

car  cela  provient  d'une  certaine  négligence,  ou  d'une  certaine 

indisposition  de    l'homme  à  la    vertu  ».    [On  remarquera   ce 

point  de  doctrine,  où  saint  Thomas  n'hésite   pas  à   taxer  de 
péché  véniel,  le  fait  seul  de  ne  pas  rendre  quelque  chose  en 

plus  de  ce  qui  constituait  le  bienfait  reçu].  Saint  Thomas  ajoute 

que  u   cependant,    il    peut    arriver   que    même   ce  »   premier 

«  mode  d'ingratitude  »,  qui  consiste  dans  l'omission  ou  la  né- 
gation, «  sera  ur»  péché  mortel  :  soit  en  raison  du  mépris  inté- 

rieur;   soit  aussi  en   raison   de  ce  qu'on  ne  rend  pas  et  qui 

parfois  peut  être  dû  nécessairement  au  bienfaiteur,  soit  d'une 
façon  pure  et  simple,  soit  pour  tel  cas  de  nécessité  particu- 

lière. —  D'une  autre   manière,  quelqu'un   est  appelé  ingrat, 

parce  que  non  seulement  il  omet  d'acquitter  la  dette  de  la  re- 
connaissance, mais  encore  il  agit  en  sens  contraire.  Ceci  encore, 

selon  la  nature  de  la  chose  que  Ion  fait,  sera  tantôt  un  péché 

mortel,  et  tantôt  un  })éché  véniel.  —  Il  faut  savoir  aussi,  ajoute 

saint  Thomas  en  finissant,  que  l'ingratitude  qui  provient  d'un 

péché  mortel  a  au  sens  parfait  la  raison  d'ingratitude;   celle, 

au  contraiie,  qui  provient  d'un  péché  véniel,  n'a  cette  raison 

d'ingratitude  que  dans  un  sens  imparfait  ». 

Vad  priimun  applique  cette  doctrine  à  l'objection  première. 

«  Par  le  péché  véniel,  l'homme  n'est  pas  ingrat  envers  Dieu, 

selon  la  raison  parfaite  d'ingratitude.  Toutefois,  il  y  a  là  quel- 

que chose  de  l'ingratitude  »,  à  prendre  d'ailleurs  l'ingratitude 

plutôt  sous  sa  raison  de  péché  général  :  «  c'est  qu'en  effet  le 
péché  véniel  enlève  quelque  acte  de  vertu  :  et  tout  acte  de 

vertu  constitue  de  la  part  de  l'homme  un  hommage  par  lequel 
il  peut  témoigner  à  Dieu  sa  reconnaissance  ». 

Uad  secundum  dit  que  «  l'ingratitude  qui  accompagne  le 

péché  véniel  n'est  pas  contraire  à  la  charité  :  mais  elle  est  en 

dehors  :  et,  en  effet,  elle  n'enlève  pas  Ihabitus  de  la  charité, 
mais  en  exclut  seulement  tel  ou  tel  acte  ». 
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Lad  terluim  répond  que  «  le  même  Sénèque  dit,  au  livre  VII 

des  Bienfaits  (ch.  \xii)  :  Il  se  (rompe  celui  qui  pense  que  lorsque 

nous  disons  que  celui  qui  répand  un  bien  fait  doit  r  oublier,  nous 

voulons  qu'il  en  perde  la  mémoire,  surtout  sïl  s'agit  d'une  chose 

particulièrement  digne.  Lors  donc  que  nous  disons  qu'il  ne  doit 

pas  s'en  souvenir,  nous  roulons  qu'on  Centende  en  ce  sens,  qu'il  ne 

doit  pas  s'en  prévaloir  et  s'en  faire  gloire  ». 
Nous  avons  un  ad  quartum,  destiné  à  expliquer  un  mot  de 

l'argument  sed  contra.  «  Celui  qui  ignore  un  bienfait  n'est  pas 

ingrat,  du  fait  qu'il  ne  le  reconnaît  pas  et  n'en  témoigne  pas 

sa  gratitude,  pourvu  qu'il  soit  disposé  à  le  reconnaître  s'il  en 

savait  la  provenance.  D'autre  pari,  c'est  parfois  chose  louable 

(ju'on  laisse  ignorer  le  bienfait  à  celui  à  qui  on  l'accorde  :  soit 
pour  éviter  la  vaine  gloire  »  de  la  part  de  celui  qui  le  fait  : 

«  et  c'est  ainsi  que  saint  Nicolas,  jetant  du  dehors  et  en  cachette 
l'or  de  son  aumône  dans  une  maison,  voulut  éviter  la  faveur 
humaine;  soit  aussi  parce  que  de  la  sorte  on  augmente  le 

bienfait,  en  ménageant  la  pudeur  de  celui  qui  le  reçoit  »,  et 

qui  pourrait  quelquefois  être  humilié  de  recevoir  quelque  chose 

d'un  autre. 

Quelle  que  soit  la  nature  ou  la  gravité  du  péché  formel  d'in- 

gratitude, même  s'il  ne  s'agit  que  du  cas  d'un  péché  véniel,  il 

y  a  lieu  de  se  poser  la  question  de  la  sanction  qu'il  mérite.  ]J 

il  semblerait  tout  de  suite  que  sa  juste  peine  doit  être  qu'on 

cesse  immédiatement  d'accorder  à  l'ingrat  quelque  nouveau 
bienfait  que  ce  puisse  être.  Que  penser  de  cette  conclusion. 

Est-elle  en  harmonie  avec  l'esprit  et  les  lois  de  la  vertu  de  gra- 

titude? Saint  Thomas  va  nous  répondre  à  l'article  qui  suit. 

\rticle  IV . 

Si  les  ingrats  doivent  être  privés  de  tous  nouveaux  bienfaits? 

Trois  objections   veulent  prouver  que  ><  les  ingrats  doivent 

être  privés  de  tous  nouveaux  bienfaits  ̂ >.   —   La  ])remière  est 
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un  mot  du  livre  de  la  Sagesse,  ch.  xvi  (v.  29),  où  «  il  est  dit  : 

Quant  à  l'ingrat,  son  espérance  fondra  comme  la  glace  d'hiver.  Or, 

son  espérance  ne  fondrait  pas,  s'il  ne  devait  être  privé  de  tout 
bienfait.  Donc  les  injj^rats  doivent  être  privés  de  tous  nouveaux 

bienfaits  ».  —  La  seconde  objection  dit  que  «  nul  ne  doit 

fournir  à  un  autre  l'occasion  de  pécher.  Or,  lingrat  qui  reçoit 

un  bienfait  en  prend  l'occasion  de  pécher  contre  la  gratitude. 

Donc  il  ne  faut  pas  accorder  de  bienfait  à  l'ingrat  ».  —  La 

troisième  objection  déclare  que  «  ce  en  quoi  l'homme  pèche  est 
ce  en  quoi  il  doit  être  puni,  comme  il  est  dit  au  livre  de  la  Sagesse, 

ch.  XI  (v.  17).  Or,  celui  qui  est  ingrat  à  l'endroit  d'un  bienfait 
reçu,   pèche  contre  le  bienfait.  Donc  il  doit  en  être  privé  ». 

L'argument  sed  contra  en  appelle  à  la  parole  de  Notre- Sei- 
gneur «  en  saint  Luc,  ch.  vi  (v.  35)  »,  où  «  il  est  dit  que  le 

Très-Haut  est  bénigne  pour  les  ingrats  et  les  méchants.  Or,  nous 

devons,  en  l'imitant,  être  ses  enfants,  comme  il  est  dit  au 
même  endroit.  Donc  nous  ne  devons  pas  soustraire  les  bien- 

faits aux  ingrats  «. 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  nous  avertit  qu'  «  au 

sujet  de  l'ingrat,  il  faut  considérer  deux  choses.  —  D'abord, 
ce  que  lui-même  mérite  de  souffrii'.  Et,  de  ce  chef,  il  est  cer- 

tain qu'il  mérite  qu'on  lui  retire  tout  bienfait.  —  D'autre  part, 
il  faut  considérer  ce  que  le  bienfaiteur  doit  faire.  Et  celui-ci 

doit  d'abord  n'être  pas  facile  à  croire  à  l'ingratitude.  Il  n'est 
pas  rare,  en  effet,  comme  Sénèque  le  dit  (des  Bienfaits,  liv.  III, 

ch.  vu),  que  tel  qui  na  rien  rendu,  a  cependant  la  reconnaissance  ; 

car  il  se  peut  qu'il  n'ait  pas  eu  les  moyens  ou  l'occasion  de 
rendre.  En  second  lieu,  le  bienfaiteur  doit  tendre  à  faire  de 

l'ingrat  un  homme  de  gratitude  :  et  s'il  n'y  a  pas  réussi  par  un 

premier  bienfait,  peut-être  qu'avec  un  nouveau  bienfait  il  sera 
plus  heureux.  Si,  toutefois,  les  bienfaits  multipliés  ne  servent 

qu'à  accroître  son  ingratitude  et  à  le  rendre  pire,  alors  on  doit 
cesser  d'en  faire  de  nouveaux  ». 

h'ad  primum  observe  que  «  ce  texte  parle  en  considérant  ce 

que  l'ingrat  mérite  »  ;  mais  il  y  a  aussi,  nous  l'avons  dit,  ce 

qu'il  convient  que  le  bienfaiteur  fasse  pour  être  lui-même  ce 
que  la  vertu  requiert. 
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Vad  secundum  déclare  que  «  celui  qui  accorde  un  nouveau 

bienfait  à  rin-j^rat  ne  lui  donne  pas  une  occasion  de  pécher, 

mais,  au  contraire,  le  sollicite,  par  là,  à  la  gratitude  et  à  l'a- 
mour. Que  si  celui  qui  reçoit  en  prend  occasion  de  commettre 

un  nouveau  péché  d'ingratitude,  on  ne  doit  pas  l'imputer  à 

celui  qui  donne  »  mais  à  la  seule  malice  de  l'ingrat. 
Vad  lerliam  a  une  parole  exquise  :  «  Celui  qui  accorde  un 

bienfait  ne  doit  pas  tout  de  suite  se  montrer  le  vengeur  de 

l'ingratitude,  mais  d'abord  un  médecin  compatissant  :  en  ce 

sens  qu'il  doit  s'appliquer  à  guérir  l'ingratitude  par  des  bien- 
faits renouvelés  :  —  non  débet  stalim  se  exhibere  punitorem  ingra- 

liliidinis;  sed  prias  pium  medlcuni  ;  ut  sciticet  ileralls  beneficiis 

ingralitad'mem  sanet  ».  —  ?sous  avons  voulu  reproduire  dans  son 
texte  ce  dernier  mot  de  saint  Thomas,  si  merveilleux  de  noble 

grandeur  et  d'exquise  tendresse.  Rien  de  plus  humain  et  rien 
de  plus  divin  tout  ensemble  que  ces  admirables  règles  de  la 

plus  saine  morale.  :*. 

La  gratitude  ou  la  reconnaissance  était  la  première  des  vertus 

du  nouveau  groupe,  dans  l'ordre  des  parties  potentielles  de  la 
justice,  que  nous  avions  à  considérer.  —  IL  en  est  une  seconde, 
où,  comme  pour  la  précédente,  nous  aurons  une  vraie  raison 

de  dette,  et  de  dette  au  sens  strict,  bien  qu'il  ne  s'agisse  point 

d'une  dette  légale,  mais  seulement  d'une  dette  morale  à  ac- 
quitter. Et  ici,  comme  pour  la  gratitude,  la  raison  de  dette  se 

tirera  du  côté  de  celui  à  qui  on  est  tenu  de  rendre;  à  l'inverse 
des  deux  vertus  dont  nous  aurons  à  nous  occuper  bientôt,  et 

qui  tirent  plutôt  leur  raison  de  dette  de  la  condition  même  du 

sujet  qui  agit.  Cette  autre  vertu,  dont  nous  devons  nous  occu- 
per immédiatement,  est  la  vertu  que  saint  Thomas  appelle  du 

nom  de  vlndicalio.  Le  mot  français  vengeance  ne  correspond 

qu'imparfaitement  au  sens  du  mot  latin.  11  s'agit  de  la  vertu 
qui  a  pour  objet  le  soin  de  la  vengeance.  Sa  nature  nous  appa- 

raîtra pleinement  en  lisant  le  texte  du  saint  Docteur.  INous 

Talions  voir  dans  la  question  suivante. 



OIESTION   CVIII 

Ml     SOIN   l)K  J,.\   \  ENGEANCE 

Mette  question  comprend  quatre  articles  : 

i"  Si  la  vengeance  est  licite!" 
■y  Si  elle  est  une  vertu  spéciale  •> 
ii"  Delà  manière  de  venger. 

'r  Contre  qui  la  vengoance  doit  s'exercer. 

Article  Premier. 

Si  la  vengeance  est  permise? 

Nous  avons  ici  cinq  objections.  Elles  veulent  prouver  que 

«  la  vertgeance  nest  pas  licite  ».  —  La  première  déclare  que 

('  quiconque  usurpe  ce  qui  est  de  Dieu  pèche.  Or,  la  vengeance 

appartient  à  Dieu.  Il  est  dit.  en  effet,  au  Deutéronome,  selon  une 

autre  version  »  que  la  Vulgnle  (v.  35)  :  .4  mol  la  vengeance: 

c'est  moi  qui  rendrai  (cf.  Rom. ,  ch.  xii,  v.  19  ;  Hébr. ,  ch.  x,  v.  3o). 
Donc  toute  vengeance  est  illicite  ».  —  La  seconde  objection 

dit  que  «  celui  dont  on  tire  vengeance  n'est  pas  toléré.  Or,  les 
méchants  doivent  être  tolérés  ;  car,  sur  ce  mot  des  Cantiques, 

ch.  II  (v.  3)  :  Comme  le  lis  parmi  les  épines,  la  glose  dit:  Celui- 

là  n'est  pas  t)on  qui  ne  peut  pas  tolérer  les  méchants.  Donc  la 
vengeance  ne  doit  pas  se  tirer  des  méchants  ».  —  La  troisième 

objection  fait  remarquer  que  «  la  vengeance  se  fait  par  des 

peines,  lesquelles  causent  la  crainte  servile.  Or,  la  loi  nouvelle 

n'est  pas  une  loi  de  crainte,  mais  une  loi  d'amour;  comme  le 
dit  saint  Augustin  contre  Adamant  (ch.  xvii).  Donc,  au  moins 

dans  le  Nouveau  Testament,  la  vengeance  ne  doit  pas  se  faire  ». 

—  La  quatrième  objection  note  que  «  celui-là  est  dit  se  venger 
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qui  punit  les  injures  commises  contre  lui.  Or,  à  ce  qu'il  semble, 

même  le  juge  n'a  pas  le  droit  de  punir  ceux  qui  pèchent 
contre  lui.  Saint  Jean  Chrysostome  dit,  en  oflet  (ou  plutôt, 

l'auteur  anonyme  de  TOËuvre  inachevée)  sui-  saint  Mallhleu 

(hom.  y)  :  Apprenons,  par  l'exemple  du  Christ,  à  supporter  avec 

magnanimité  nos  injures  ;  fnais,  celles  de  Dieu,  ne  souJ))'ons  même 

pas  de  les  entendre.  Donc  la  vengeance  paraît  être  illicite  ».  —  La 
cinquième  objection  arguë  de  ce  que  «  le  péché  de  la  multitude 

est  plus  nuisible  que  le  péché  d'un  seul.  Il  est  dit,  en  effet, 

dans  l'Ecclésiastique,  ch.  xxvi  (v.  5,  6)  :  //  y  a  trois  choses  que 
mon  cœur  redoute  :  Les  méchants  propos  de  toute  une  ville,  et  le 

rassemblement  du  peuple.  Or,  il  ne  faut  point  tirer  vengeance 

du  péché  de  la  multitude;  parce  que,  sur  cette  parole  marquée 

en  saint  Matthieu,  ch.  xiii  (v.  29,  3o)  :  Laissez- les  croître  l'une 
et  l'autre,  de  peur  que  vous  n'arrachiez  le  Jroment,  la  glose  dit 
que  la  multitude  ne  doit  pas  être  excommuniée,  ni  le  prince.  Donc 

les  autres  vengeances  non  plus  ne  doivent  pas  se  faire  ». 

L'argument  sed  contra  oppose  qu'  «  il  ny  a  à  attendre  de 
Dieu  que  ce  qui  est  bon  et  permis.  Or,  la  vengeance  des  enne- 

mis doit  saltendre  de  Dieu.  Il  est  dit,  en  effet,  en  saint  Luc, 

ch.  xvni  (v.  7)  :  Dieu  ne  vengerait  pas  ses  élus,  qui  crient  vers 

Lai  jour  et  nuit  ?  comme  pour  dire  :  Assurément,  Il  le  fera.  Donc 

la  vengeance  n'est  pas,  de  soi,  chose  mauvaise  et  illicite  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  commence  par  préciser, 

d'un  mot,  ce  qu'implique  la  notion  de  vengeance.  «  La  ven- 
geance, nous  dit-il,  se  fait  par  quelque  mal  pénal  infligé  à  celui 

qui  pèche.  Il  y  a  donc  à  considérer,  dans  la  vengeance,  l'esprit 

de  celui  qui  l'applique.  Si,  en  effet,  son  intention  se  porte 
principalement  sur  le  mal  de  celui  dont  il  tire  vengeance,  et 

se  repose  là,  c'est  chose  tout  à  fait  illicite  :  car  prendre  plaisir 

au  mal  d'autrui  appartient  à  la  haine  qui  s'oppose  à  la  charité 
dont  nous  devons  aimer  tous  les  hommes  ».  Il  n'est  donc 

jamais  permis  de  se  proposer  le  mal  de  quelqu'un  comme  tel 

et  de  s'y  complaire  :  c'est  là  une  chose  horrible,  que  peut  seule 
inspirer  la  plus  atroce  barbarie.  «  >i,  ajoute  saint  Thomas,  on 

ne  sera  excusé,  parce  qu'on  se  proposera  le  mal  de  celui  qui 

s'est  proposé  le  nôtre  ;  pas  plus  qu'on   n'est  excusé  de  ha'i'r 
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quelqu'un  parce  qu'il  nous  hait  lui-même.  Et,  en  effet,  l'homme 
ne  doit  pas  pécher  contre  un  autre  parce  que  cet  autre  aura 

d'abord  péché  contre  lui  :  ce  serait  là  céder  au  mal  et  être 

vaincu  par  lui  ;  chose  que  l'Apôtre  défend,  dans  l'épître  aux 
nornains,  ch.  xii  (v.  21),  quand  il  dit  :  i\e  te  laisse  pas  vaincre 

par  le  mal,  mais  triomphe  du  mal  par  le  bien  ».  Il  suit  de  cette 

grande  doctrine,  que  les  représailles,  comme  telles,  ne  peuvent 

jamais  être  permises  :  elles  sont  essentiellement  mauvaises.  Il 

n'est  jamais  permis  de  rendre  le  mal  pour  le  mal.  —  Tou- 

tefois, il  n'en  faudrait  pas  conclure  que  le  mal  doive  rester 

impuni.  Loin  de  là.  Car  a  si  l'intention  de  celui  qui  se  fait  le 
vengeur  du  crime  »,  appliquant  un  mal  pénal  à  celui  qui  pèche, 

«  se  porte  principalement  »,  non  plus  sur  le  mal  du  sujet, 

niais  «  sur  un  bien  auquel  on  parvient  par  la  peine  »  ou  le 

mal  afllictif  de  celui  qui  pèche,  «  comme,  par  exemple,  à 

l'amendement  du  pécheur  lui-même,  ou  au  moins  à  sa  répres- 
sion et  au  repos  »  ou  à  la  protection  des  autres,  «  et  à  la 

conservation  de  la  justice  et  à  l'honneur  de  Dieu,  la  vengeance 
peut  être  licite,  pourvu  que  soient  observées  toutes  les  autres 

circonstances  voulues  ».  —  Ainsi  donc,  ce  qui  est  requis  du 

côté  de  l'intention,  c'est  qu'on  ne  se  propose  jamais  le  mal  de 

quelqu'un,  non  pas  même  le  mal  pénal,  si  infime  soit-il,  sous 
sa  raison  propre  et  directe  de  mal  du  sujet.  Même  ce  mal  pénal 

doit  être  voulu  en  raison  d'un  bien  et  uniquement  selon  les  exi- 

gences de  ce  bien  :  qu'il  s'agisse  d'ailleurs  du  bien  supérieur  du 

sujet  lui-même;  ou  du  bien  des  autres,  quel  qu'il  soit;  ou,  à 

plus  forte  raison,  du  bien  de  la  justice  et  de  l'honneur  de 
Dieu.  Autant  les  représailles  doivent  être  bannies;  autant  la 

répression,  ou  même  le  châtiment,  si  rigoureux  d'ailleurs  qu'il 
puisse  être  quelquefois,  sera  chose  juste  et  auguste  et  sainte, 

quand  on  l'entoure  de  toutes  les  conditions  ou  circonstances 
que  son  exécution  requiert. 

Vad  primum  répond  que  u  celui  qui  selon  le  degré  de  son 

ordre  »,  dans  la  société,  «  exerce  la  vengeance  contre  les  mé- 

chants, n'usurpe  pas  ce  qui  est  de  Dieu  ;  mais  il  use  du  pouvoir 

que  Dieu  lui  a  concédé.  Il  est  dit,  en  effet,  dans  l'Épître  aux 

Romains,  ch.  xni  (v.  4),  du  prince  terrestre  »  et  séculier,  «  qu'il 
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est  le  ministre  de  Dieu,  vengeur  de  colère  contre  celui  qui  agit 

mal.  Que  si  en  dehors  de  l'ordre  institué  par  Dieu  »  et  qui  est 

celui  de  la  société  légitimement  constituée,  «  quelqu'un  exerce 
la  vengeance,  dans  ce  cas  il  usurpe  ce  qui  est  de  Dieu  :  et  il 

pèche  ».  —  Nous  voyons,  par  celte  réponse,  que  Vexercice  de 
la  vengeance,  ou  la  punition  effective  du  coupable,  ne  peut  pas 

être  indistinctement  le  fait  de  tout  individu  parmi  les  hommes; 

il  y  faut  l'ordre  de  la  justice,  tel  qu'il  se  trouve  établi,  au  nom 

de  Dieu  même  et  par  son  autorité,  dans  la  société.  C'est  ce  que 

nous  avons  déjà  vu  plus  haut,  quand  il  s'est  agi  de  l'homicide 
ou  des  autres  atteintes  portées  soit  à  la  personne  soit  aux  biens 

d'un  être  humain  quelconque  (cf.  q.  64  et  65). 

L'«d  secunduni  £ait  observer  que  «  les  méchants  sont  tolérés 
par  les  bons  en  ce  que  ceux-ci  souffrent  patiemment  les  injures 

propres  qu'ils  en  reçoivent,  selon  qu'il  est  à  propos  de  les 

supporter;  mais  il  n'y  a  pas  à  les  tolérer  en  telle  sorte  qu'on 
souffre  les  injures  de  Dieu  ou  du  prochain  »  :  cette  fausse  to- 

lérance n'est  qu'une  indigne  lâcheté.  «  Saint  Jean  Chrysostome 

dit,  en  effet,  sur  saint  Matthieu  (endroit  cité  à  l'objection  qua- 

trième) :  Être  patient,  quand  il  s'agit  de  ses  propres  injures,  c'est 

cfiose  louable;  mais  laisser  passer  les  injures  de  Dieu,  c'est  une 

impiété  »  :  parole  vraiment  d'or,  et  qui  est  la  condamnation  du 

faux  libéralisme,  si  tolérant  quand  il  s'agit  des  injures  faites 

à  Dieu  ou  à  ses  saints  ;  et  si  intolérant,  quand  il  s'agit  de  ses 
propres  injures. 

Vad  tcrtium  accorde  que  «  la  loi  de  l'Évangile  est  une  loi 

d'amour.  Et  voilà  pourquoi  ceux  qui  opèrent  le  bien  par  un 

motif  d'amour,  lesquels  seuls  appartiennent  proprement  à 

l'Evangile,  ne  doivent  pas  être  terrorisés  par  les  peines.  On  ne 

doit  en  agir  ainsi  qu'avec  ceux  que  l'amour  ne  meut  pas  au 

bien  :  et  ceux-là,  bien  que  par /e  nombre  ils  soient  de  l'Église, 

ils  n'en  sont  point  par  le  mérite  »  (cf.  saint  Augustin,  tr.  LXI 
sur  saint  Jean). 

L'rtd  quartum  formule  une  distinction  de  la  plus  haute  im- 
portance au  sujet  des  injures  qui  peuvent  être  personnelles. 

«  Il  arrive  parfois  que  l'injure  faite  à  la  personne  de  quelqu'un 

rejaillit  sur  Dieu  ou  sur  l'Église.  Dans  ce  cas,   le  sujet  doit 
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venger  celle  injure  peisonnelle.  .N(^us  en  avons  un  e.\enij)lc 

inunifesle  dans  Elle  )>  le  prophèle,  «  qui  fil  descendre  le  feu  du 

ciel  sur  ceux  qui  étaienl  venus  pour  le  prendre;  comme  on  le 

voil  au  livre  IV  des  lîois,  ch.  i  (v.  9  el  suiv.)  El  seniblable- 
menl,  Elisée  maudil  les  enCanls  (pii  le  raillaienl;  comme  il  est 

marqué  au  livre  I\  des  Hois,  ch.  n  (v.  9.3,  2/4).  Et  le  pape 

Sylvcslre  excommunia  ceux  qui  l'avaienl  envoyé  en  exil,  comme 
on  le  voil  XXllI,  ff.  iv  (can.  GuUisarius).  —  Mais,  pour  aulanl 

que  l'injure  faite  à  ([uelqu'un  ne  vise  cjue  sa  j)crsonnc,  lui- 
même  doit  la  tolérer  patiemment,  si  la  chose  est  opportune, 

(^est  qu'en  effet  ces  sortes  de  préceptes  relatifs  à  la  patience 

doivent  s'entendre  au  sens  de  la  préparation  de  lame,  comme 
le  dit  saint  Augustin,  au  livre  du  Sermon  du  Seigneur  sur  la 

Montagne  »  (liv.  I,  ch.  xix,  xx).  —  Si  donc  il  est  des  cas  où  l'on 
peut  tolérer  les  injures  personnelles,  où  même  on  le  doit,  selon 

les  circonstances,  par  un  motif  de  charité  ou  de  patience 

chrétienne,  il  en  est  d'autres  où  les  tolérer  ne  peut  absolument 
pas  être  permis,  si  on  a  le  moyen  de  les  répiimer  ou  de  les 

châtier  :  c'est  quand  au  travers  de  notre  personne  elles  attei- 
gnent ceux  que  nous  pouvons  représenter  :  notamment  Dieu 

ou  son  Eglise;  ou  même,  dans  l'ordre  humain,  quelque  per- 
sonnalité plus  haute,  ou  telles  autres  personnes  que  nous 

pouvons  personnifier  nous-même  à  des  titres  divers. 

L'ad  quinlam  précise  en  quelques  mots  les  règles  qui  doivent 

diriger  l'autorité  soit  civile  soit  religieuse  dans  la  répression  ou 

le  châtiment  d'une  multitude  ayant  commis  quehjue  péché.  — 

«  Si  c'est  toute  la  multitude  qui  pèche,  il  faudra  en  tirer  ven- 
geance :  soit  par  rapport  à  la  multitude  tout  entière,  comme 

furent  ensevelis  dans  la  mer  Rouge  tous  les  Egyptiens  qui 

poursuivaient  les  enfants  d'Israël,  ainsi  qu'il  est  marqué  dans 

l'Exode,  ch.  xiv  (v.  22  et  suiv.)  ;  et  comme  les  Sodomites 
périrent  tous  sans  exception  {Genèse,  ch.  xix,  v.  20)  ;  soit  par  rap- 

port à  une  grande  partie  de  la  multitude,  comme  on  le  voit,  dans 

VExode,  ch.  xxxii  (v.  27,  28).  au  sujet  de  ceux  qui  avaient 

adoré  le  veau  d'or.  Quelquefois,  si  l'on  espère  la  correction  et 

l'amendement  d'un  grand  nombre,  la  sévérité  de  la  vengeance 

doit  s'exercer  sur  un  petit  nombre  parmi  les  principaux  dont 
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la  punition  inspirera  aux  autres  une  crainte  salutaire:  c'est 
ainsi  que  dans  les  Nombres,  cli.  xxv  (v.  4),  le  Seigneur  ordonna 

que  fussent  pendus  les  princes  du  peuple  pour  le  péohé  de  la 

multitude,  —  Que  si  ce  n'est  point  toute  la  multitude  qui  a 

péché,  mais  une  partie,  dans  ce  cas  et  si  l'on  peut  séparer  les 

méchants  des  bons,  la  vengeance  devra  s'exercer  sur  les  cou- 
pables, pourvu  toutefois  que  la  chose  puisse  se  faire  sans  causer 

du  scandale»  et  du  trouble  dans  celte  multitude.  «  Sans  quoi, 

il  faut  pardonner  à  la  multitude  et  renoncer  à  user  de  sévé- 

rité. —  La  même  raison  vaut  pour  le  prince,  qui  suit  la  mul- 
titude. Sa  faute  doit  être  tolérée,  si  elle  ne  peut  être  punie  sans 

le  scandale  de  la  multitude  :  à  moins  peut-être  que  le  péché 

du  prince  ne  fût  tel,  qu'il  causât  plus  de  mal  à  la  multitude, 
spirituellement  ou  temporellement,  que  ne  pourrait  le  faire  le 
scandale  à  redouter  de  son  châtiment  ». 

La  vengeance,  ou  le  mal  de  peine  infligé  à  quelqu'un,  indi- 

vidu ou  multitude,  en  raison  d'un  mal  de  coulpe  qui  aura  été 

commis,  n'est  pas  chose  mauvaise  de  soi.  Bien  plus,  ce  peut 
être  chose  sainte  et  auguste  entre  toutes,  quand  le  motif  qui 

l'inspire  est  celui  de  la  justice  ou  de  la  charité,  pourvu  d'ail- 

leurs que  l'application  se  fasse  en  conformité  parfaite  avec  les 
règles  de  la  justice  et  de  la  prudence.  —  Cette  vengeance  doit- 

elle  être  tenue  comme  formant  l'objet  d'une  vertu  spéciale,  ou 
bien  est-elle  simplement  un  acte  de  la  vertu  de  justice.^  La 
question,  nous  le  verrons,  est  assez  délicate.  Saint  Thomas  va 

la  résoudre  à  l'article  qui  suit. 

Article  IL 

Si  le  soin  de  la  vengeance  est  une  vertu  spéciale 
>  distincte  des  autres? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  le  soin  de  la  vengeance 

n'est  pas  une  \ertu  spéciale  distincte  des  autres  ».  —  La  pre- 
mière fait  observer  que   «  comme  les  bons  sont  récompensés 

pour  ce  qu'ils  accomplissent  de  bien,  ainsi  les  méchants  sont 
\II.  —  La  Religion.  38 
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punis  pour  ce  qu'ils  font  de  mal.  Or,  la  récompense  des  bons 

n'appartient  pas  à  une  verl^i  spéciale,  mais  est  un  acte  de  la 
justice  coiïimutalivc.  Donc,  ])our  la  même  raison,  le  soin  de  la 

vengeance   ne   doit   pas  être  marqué   comme  une  vertu  spé- 

ciale ».  —  La   seconde  objection  déclare  qu"  «   il  n'y  a  pas  à 

assigner  une  vertu  spéciale  pour   l'acte  auquel   l'iiomme  est 
sulfisamment  disposé  par  les   autres  vertus.    Or,  à    l'elTet  de 

venger  le  mal  l'homme  est  suffisamment  disposé  par  la  vertu 
de  force  et  par  le  zèle.   Donc  le  soin  de  la  vengeance  ne  doit 

pas  être  marqué  comme  une  vertu  spéciale  ».  —  La  troisième 

objection  dit  qu'  «  à  chaque  vertu  spéciale  s'oppose  un  vice  spé- 

cial. Or,  il  ne  semble  pas  qu'un  vice  spécial  s'oppose  au  soin 

de  la  vengeance.  Donc  il  n'y  a  point  là  une  vertu  spéciale  ». 

L'argument  sed  contra  se  réfère  à  «  Cicéron  »  qui  «  fait  delà 
vengeance  une  partie  de  lajustice  »  {Rhétorique,  liv.  II,  ch.  un). 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  répond  que  «  comme  le 
dit  Aristote,  au  livre  II  de    VÉlhique  (ch.  i,  n.  2  et  suiv.;  de 

S,  Th.,  leç.  i),  l'aptitude  à  la  vertu  est  mise  en  nous  par    la 

nature,  bien  que  l'achèvement  de  la  vertu  se  fasse  par  la  répé- 
tition des  actes  ou  par  quelque   autre  cause.  Il  suit  de  là  que 

les  vertus  nous  perfectionnent  à  l'effet  de  réaliser  selon  le  mode 
voulu  les  inclinations  naturelles  qui  font  partie  du  droit  na- 

turel.  Par  conséquent,  à  chaque  inclination   naturelle  déter- 

minée, est  ordonnée  quelque  vertu  spéciale.  Or,  il  est  une  in- 
clination spéciale  de  la  nature,  tendant  à  repousser  ce  qui  est 

nuisible;  aussi  bien,  dans  les  animaux,   se  trouve  la  faculté 

irascible,  distincte  du  concupiscible.    D'autre   part,    l'homme 

repousse  les  choses  nuisibles,  par  le  fait  qu'il  se  défend  contre 

les  injures,  empêchant  qu'elles  ne   l'atteignent,  ou,    si   déjà  il 

les  a  subies,  en  les  vengeant,  non   avec   l'intention  de  nuire, 

mais  en  vue  d'écarter  ce  qui  est  nuisiblf .  Et,  précisément,  c'est 
là  le  propre  de  la  vengeance.   Cicéron    dit,   en  effet,  dans  sa 

Rhétorique  (endroit  précité),  que  la  vengeance  est  ce  par  quoi  la 

violence,  ou  l'injure,   et,  dune  façon  générale,  tout  ce  -qui   est 

obscur,  c'est-à-dire  ignominieux,  est  repoussé  sous  forme  de  dé- 

fense ou  de  vengeance.  Il  s'ensuit  que  la  vengeance  est  une  vertu 
spéciale  ». 
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Vad  priimun  déclare  que  ((  comme  la  rétribution  de  la  dette 

légale  appartient  à  la  justice  commutative,  tandis  que  la  rétri- 

bution ou  le  retour  de  la  dette  morale  qui  provient  d'un  bien- 
fait particulier  appartient  à  la  vertu  de  la  gratitude;  de  même, 

aussi,  la  punition  des  péchés  selon  qu'elle  appartient  à  la  jus- 
tice publique,  est  un  acte  de. la  justice  commutative;  mais  se- 

lon qu'elle  appartient  à  la  préservation  d'une  personne  parti- 

culière de  laquelle  on  écarte  l'injure,  elle  appartient  à  la  vertu 
de  la  vengeance  ».  —  Tout  est  à  retenir,  dans  cette  réponse  de 
saint  Thomas.  Elle  nous  marque  oij  se  trouve  la  raison  propre 

de  vertu  spéciale  dans  le  soin  de  la  vengeance  ;  et  nous  permet 

de  voir  ce  qu'il  y  a  de  très  particulier  dans  cette  vertu,  comme 
le  note  fort  justement  ici  Gajétan.  Le  soin  de  la  vengeance  a 

ceci  de  tout  à  fait  particulier,  que  s'il  s'agit  de  son  acte  prin- 

cipal, elle  ne  peut  le  réaliser  totalement  qu'avec  l'aide  d'une 

autre  vertu.  Cet  acte  est  celui  qui  porte  sur  l'injure  déjà  reçue 

et  qu'il  faut  écarter  par  voie  de  vengeance  que  l'on  en  tire.  S'il 

s'agissait  d'une  injure  qui  relevât  directement  de  l'autorité  pu- 
blique, le  devoir  de  la  venger  incomberait  aux  dépositaires  de 

l'autorité;  et  ce  devoir  appartiendrait  à  la  vertu  de  justice,  puis- 

qu'il s'agirait  d'un  devoir  strict,  pouvant  être  requis  ou  exigé 

en  vertu  de  la  loi.  Mais,  parce  qu'il  s'agit  d'une  injure  faite  à 

des  particuliers,  et  dont  l'autorité  publique  n'est  point  saisie 
par  elle-même,  cette  injure,  si  la  personne  particulière  elle- 

même  ne  s'en  occupe,  demeurera  invengée.  Et,  sans  doute,  il 
peut  être  bon,  surtout  du  point  de  vue  chrétien  et  surnaturel, 

que  la  personne  intéressée  à  venger  cette  injure,  ne  la  venge 

pas  en  effet,  et  la  pardonne.  Mais  il  peut  être  bon  aussi,  et 

même  nécessaire,  que  cette  injure  soit  vengée  :  ou  bien  parce 

que  l'auteur  de  l'injure  en  abuserait;  ou  bien  parce  que  des 
tiers  y  sont  intéressés;  ou  bien  parce  que  cette  injure  atteint 

quelque  chose  de  sacré  en  notre  personne.  Le  devoir  qui  in- 

combe alors  de  tirer  vengeance  de  l'injure  reçue  est  un  devoir 
qui  ne  relève  pas  de  la  vertu  stricte  de  justice  :  la  personne  in- 

téressée, en  effet,  ne  peut  pas  être  contrainte,  au  nom  et  en 

vertu  de  la  loi,  à  venger  cette  injure.  Mais,  devant  Dieu  et  en 

conscience,  l'obligation   n'en  demeure  pas    moins  :  c'est  une 
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obligation  ou  un  devoir  d'ordre  moral.  Il  faudra  donc  ici  une 
vertu,  distincte  de  la  vertu  de  justice,  et  qui  ait  pour  objet 

propre  l'accomplissement  de  ce  devoir.  Cette  vertu  est  la  vertu 

du  soin  de  la  vengeance.  Seulement,  comme  l'acte  de  la  ven- 
geance implique,  dans  sa  réalisation  totale,  la  punition  ou  le 

châtiment  du  coupable,  et  que  le  droit  d'infliger  une  peine  ou 
un  châtiment  ne  peut  jamais  appartenir  à  un  égal,  comme 

nous  l'avons  vu  dans  le  traité  de  la  justice  (cf.  q.  G4,  65), 

mais  relève  exclusivement  d'une  autorité  supérieure,  il  s'ensuit 
que  la  vertu  de  vengeance  dans  la  personne  particulière,  inté- 

ressée à  venger  l'injure,  devra  réaliser  son  acte  en  recourant  à 

l'autorité  dont  elle  provoquera  l'acte  de  justice.  —  S'il  s'agissait 

de  l'acte  secondaire  de  la  vertu  de  vengeance,  lequel  consiste  à 

repousser  l'injure  avant  qu'elle  ne  soit  encore  subie,  il  est  ma- 

nifeste qu'elle  peut  l'accomplir  par  elle-même,  si  elle  en  a  les 
moyens  matériels;  car,  dans  ce  cas,  on  ne  dépasse  point  le 

droit  de  légitime  défense,  qui  appartient  naturellement  à  tout 

être,  quel  qu'il  soit. 

L'fttZ  secundam  fait  observer  que  «  la  force  dispose  à  la  ven- 

geance, en  écartant  l'obstacle  qui  pourrait  empêcher  son  acte, 
savoir  la  crainte  du  péril  qui  menace  »  :  et  ce  péril  peut  exis- 

ter non  seulement  quand  il  s'agit  de  repousser  la  violence  au 

moment  d'une  attaque  injuste;  mais  même  quand  il  s'agit  de 

recourir  à  l'autorité  et  à  la  justice  pour  obtenir  la  punition 

d'une  injure  déjà  faite  :  car  le  coupable  en  peut  prendre  occa- 

sion d'exercer  quelques  nouveaux  méfaits  :  il  faut  donc  que  la 
vertu  de  force  vienne  ici  au  secours  de  la  vertu  qui  a  pour  ob- 

jet le  soin  de  la  vengeance.  —  «  Quant  au  zèle,  selon  qu'il  im- 

plique la  ferveur  de  l'amour,  il  dit  la  première  racine  de  la 

vengeance,  en  tant  que  l'homme  venge  les  injures  de  Dieu  ou 
du  prochain,  que  la  charité  lui  fait  considérer  comme  siennes  : 

et  l'acte  de  toute  vertu,  en  effet,  procède  de  la  racine  de  la 

charité;  car,  selon  que  le  dit  saint  Grégoire,  dans  l'une  de  ses 

homélies  (hom.  XXVII,  sur  rÉvangilé),  le  rameau  de  l'œuvre 

bonne  n'a  aucune  verdure,  s'il  ne  sort  pas  de  la  racine  de  la  cha- 
rité ».  —  Mais,  on  le  voit,  il  ne  suit  pas  de  là,  comme  le  vou- 

lait l'objection,  que  la  vertu  qui  a  pour  objet  propre  le  soin  de 
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la  vengeance,    n'ait  point  sa  raison  d'être,    distinctement  du 
zèle  et  de  la  force. 

Vad  tertiutn  enseigne  expressément  qu'  «  à  la  vertu  »  dont 
nous  parlons  et  qui  a  pour  objet  le  soin  «  de  la  vengeance, 

s'opposent  deux  vices  :  l'un,  par  excès;  savoir  :  le  péché  de 
cruauté  ou  de  rigueur  excessive,  qui  dépasse  la  mesure  dans 

l'acte  de  punir;  l'autre,  qui  consiste  dans  le  manque  ou  le  dé- 

faut ;  comme  si  quelqu'un  est  trop  faible  quand  il  s'agit  de  pu- 

nir; et  c'est  pourquoi  il  est  dit  dans  les  Proverbes,  ch.  xiii 

(v.  2^)  :  Celai  qui  épargne  la  verge,  n'aime  point  son  fils.  La  vertu 

de  vengeance  consiste,  au  contraire,  en  ce  que  l'homme  garde, 
selon  toutes  les  circonstances,  la  mesure  voulue,  dans  le  soin 

de  punir  »  :  n'étant  ni  faible  ni  cruel  ;  mais  agissant  selon  que 

la  saine  raison  le  commande,  quand  il  s'agit  de  se  protéger  soi 
ou  les  siens  contre  un  méchant  qui  fait  du  mal. 

Cette  protection  peut  aller,  nous  l'avons  dit,  jusqu'à  exiger 

que  le  méchant  soit  puni  :  et,  dans  ce  cas,  nous  l'avons  dit 
aussi,  il  appartient  à  la  vertu  qui  a  pour  objet  le  soin  de  la 

vengeance  de  recourir  à  l'autorité  publique  pour  obtenir  que 
soient  infligées  les  peines  qui  conviennent.  Ces  peines,  quelles 

seront-elles?  Peut-on  souhaiter  et  faire  en  sorte  que  soient  appli- 

quées, en  vue  de  satisfaire  la  vertu  de  vengeance,  les  peines 

communément  reçues  parmi  les  hommes,  quelles  que  soient 

d'ailleurs  ces  peines,  et  si  rigoureuses  qu'on  les  suppose,  sans 

en  excepter  même  la  mort?  C'est  ce  qu'il  nous  faut  mainte- 

nant considérer;  et  tel  est  l'objet  de  l'article  qui  suit. 

Article  III. 

Si  la  vengeance  doit  se  faire  par  les  peines  reçues  communé- 
ment, parmi  les  hommes? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  la  vengeance  ne  doit 

pas  se  faire  par  les  peines  reçues  parmi  les  hommes  ».  Elles 

arguënt  directement  contre  la  plus  grave  de  ces  peines,  qui  est 

la  peine  de  mort.  —  «  C'est  qu'en  effet,  déclare  la  première  ob- 
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jeclion,  la  mise  à  mort  d'un  homme  est  son  déracinement. 
Or,  le  Seigneur  commande,  en  saint  Matthieu,  ch.  xin  (v.  29, 

3o),  de  ne  point  déraciner  la  zizanie  ou  l'ivraie,  qui  symholisc 

les  fils  d'iniquité  (v.  38).  Donc  les  pécheurs  ne  doivent  pas  être 
mis  à  mort  ».  —  La  seconde  objection  insiste  dans  le  même 

sens.  Elle  dit  que  «  tous  ceux  qui  pèchent  mortellement  sem- 

blent dignes  de  la  même  peine.  Si  donc  quelques-uns  de  ceux 

qui  pèchent  mortellement  sont  punis  de  mort,  il  semble  que 

tous  devront  aussi  être  punis  de  mort.  Chose  que  personne 

n'admet  ».  —  La  troisième  objection  fait  remarquer  qu'  «  en 

punissant  à  découvert  le  péché  de  quelqu'un,  on  manifeste  son 
péché;  et  cela  même  paraît  nuisible  à  la  multitude  qui  tire  de 

cet  exemple  une  occasion  de  pécher.  Donc  il  semble  qu'on  ne 
doive  pas  infliger  la  peine  de  moit  pour  quelque  péché  ». 

L'argument  sed  contra  en  appelle  à  ce  que  «  dans  la  loi  di- 
vine elle-même,  ces  sortes  de  peines  sont  déterminées;  comme 

il  a  été  vu  plus  haut  »  (/°-2''^  q.  io5,  art.  2,  ad  9""*  et  /O""*). 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  précise  en  une  formule 
nouvelle  le  véritable  aspect  que  doit  présenter  la  vengeance 

pour  être  licite  et  vertueuse.  «  La  vengeance,  nous  dit-il,  est 

licite  et  vertueuse,  selon  qu'elle  tend  à  la  répression  des  mé- 

chants. Or,  il  en  est,  qui,  n'ayant  pas  l'amour  de  la  vertu,  sont 

retenus  de  pécher  par  cela  qu'ils  craignent  de  perdre  certaines 

choses  qu'ils  aiment  encore  plus  que  ce  qu'ils  se  procurent  en 
péchant  :  sans  cela,  en  effet,  la  crainte  ne  les  détournerait  pas 

de  pécher.  Il  suit  de  là  que  la  vengeance  des  péchés  doit  se  faire 

par  le  retrait  de  toutes  les  choses  que  l'homme  aime  le  plus. 

D'autre  part,  les  choses  que  l'homme  aime  le  plus  sont  les  sui- 

vantes :  la  vie,  l'intégrité  de  son  corps,  sa  liberté,  et  les  biens 
extérieurs,  tels  que  les  richesses,  la  patrie,  la  gloire.  Et  de  là 

vient,  comme  le  rapporte  saint  Augustin,  au  livre  XXI  de  la 

Cité  de  Dieu  (ch.  xi),  que  Cicéron  a  écrit  qu  il  y  a  huit  genres 

de  peines  marqués  dans  les  lois;  savoir  :  la  mort,  qui  enlève  la 

vie;  les  coups  et  le  talion,  en  ce  sens  qu'on  perde  œil, pour  œil, 

qui  enlèvent  l'état  normal  du  corps;  la  servitude  et  les  fers,  qui 
enlèvent  la  liberté;  Vexil,  qui  prive  de  la  patrie;  Vamende 

qui  enlève  les  richesses;  l'ignominie,  qui  enlève  la  gloire  ».  — 
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On  aura  remarqué  comment  en  quelques  mots  saint  Thomas  a 

su  justifier  excellemment  tous  les  chefs  de  peines  ou  de  châti- 
ments qui  composent  le  code  pénal  parmi  les  hommes. 

L'ad  priniam  explique  que  «  le  Seigneur  défend  de  déraciner 

l'ivraie,  quand  on  craint  que  du  même  coup  ne  soit  déraciné  le 
froment.  Mais  il  arrive  parfois  que  les  méchants  peuvent  être 

déracinés  par  la  mort,  non  seulement  sans  danger  pour  les 

bons,  mais  au  contraire,  à  leur  plus  grand  avantage.  Et,  dans 

ces  cas,  la  peine  de  mort  peut  être  infligée  aux  pécheurs  ».  — 

Nous  avions  déjà  trouvé  cette  même  réponse,  quand  il  s'était 
agi  de  la  peine  de  mort  au  sujet  des  hérétiques  (q.  ii,  art.  3), 

et  de  la  peine  de  mort  en  général  contre  les  pécheurs,  consi- 

dérée du  point  de  vue  de  la  justice  (q.  64,  art.  2). 

L'ad  secundum  formule,  avec  une  précision  nouvelle,  une 
réponse  déjà  marquée  plus  haut  dans  le  traité  de  la  justice  et 

qui  est  d'un  grand  intérêt.  Nous  accordons  que  «  tous  ceux 
qui  pèchent  mortellement  sont  dignes  de  la  mort  éternelle, 

quant  à  la  rétribution  future,  qui  se  fera  selon  la  vérité  du  juge- 

ment divin.  Mais  les  peines  de  la  vie  présente  sont  plutôt  médi- 

cinales. Et  voilà  pourquoi  la  peine  de  mort  n'est  infligée 

qu'aux  seuls  péchés  qui  nuisent  gravement  aux  autres  ».  — 
Les  peines  de  cette  vie,  selon  que  les  hommes  les  infligent, 

sont  moins  destinées  à  châtier  le  coupable  selon  le  mérite  de  sa 

faute,  que  Dieu  seul  est  à  même  d'apprécier  dans  toute  sa  vé- 
rité, et,  par  suite,  de  punir  comme  la  stricte  et  entière  justice 

le  requiert,  qu'à  maintenir  les  conditions  essentielles  qu'exige 
le  commerce  des  hommes  entre  eux  :  aussi  bien  est-ce  plutôt 

en  fonction  des  rapports  des  hommes  entre  eux,  que  l'autorité 

punit  les  fautes  qu'ils  commettent. 

L'ad  terliuni  répond  que  (<  si  la  faute  est  connue  et  en  même 
temps  la  peine,  soit  la  mort  ou  toute  autre  qui  inspire  de 

l'horreur  aux  hommes,  par  le  fait  même  leur  volonté  est 
détournée  de  pécher;  car  la  peine  épouvante  plus  que  ne  solli- 

cite l'exemple  de  la  faute  ». 

Dans  un  dernier  article,  pour  compléter  cette  question  de 

la  vengeance,  qui  est,  à  vrai  dire,  la  question  de  la  peine  ou 
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du  châtiment,  considérée  du  point  de  vue  de  la  vertu,  saint 

Thomas  se  demande  si  la  peine  ou  la  vengeance  peuvent  s'exer- 

cer sur  ceux  qui  ont  eu  part  à  quelque  péché  mais  sans  qu'ils 

l'aient  voulu.  Nous  verrons,  en  lisant  l'article  du  saint  Docteur, 

tout  l'intérêt  qui  s'attache  à  cette  question.  Venons  tout  de 
suite  à  la  lettre  de  cet  article. 

Article  IV. 

Si  la  vengeance  doit  s'exercer  sur  ceux  qui  ont  péché 
involontairement  ? 

Cinq  objections  veulent  prouver  que  «  la  vengeance  doit 

s'exercer  sur  ceux  qui  ont  péché  involontairement».  —  La  pre- 

mière fait  observer  que  «  la  volonté  de  l'un  ne  suit  pas  la 

volonté  de  l'autre.  Or  »  il  arrive  que  parmi  les  hommes  «  l'un 

est  puni  pour  l'autre  ;  selon  cette  parole  de  VExode,  ch.  xx 
(v.  5)  :  Je  suis  un  Dieu  Jaloux,  qui  visite  C iniquité  des  pères  dans 

les  enjants  à  la  troisième  et  à  la  quatrième  génération.  Aussi 

bien  voyons-nous  dans  la  Genèse,  ch.  ix  (v.  25  et  suiv.),  que 
pour  le  péché  de  Cham,  son  fils  Chanaan  fut  maudit.  De  même 

aussi,  Giézi  ayant  péché,  sa  lèpre  passa  à  ses  descendants, 

comme  il  est  marqué  au  livre  IV  des  Rois,  ch.  v  (v,  27).  C'est 
ainsi  encore  que  le  sang  du  Christ  a  fait  participer  à  la  peine 

les  successeurs  des  Juifs  qui  dirent,  selon  qu'il  est  marqué  en 
saint  Matthieu,  ch.  xxvn  (v.  20)  :  Que  son  sang  soit  sur  nous  et 

sur  nos  enfants.  On  lit  semblablement  que  pour  le  péché 

d'Achan  le  peuple  d'Israël  fut  livré  aux  mains  des  ennemis, 

selon  qu'on  le  trouve  en  Josué,  ch.  vu.  Et  pour  le  péché  des 

fils  d'Héli  le  même  peuple  tomba  devant  les  Philistins;  comme 
on  le  voit  au  livre  I  des  Bois,  ch.  iv  (v.  2,  10;  cf.  ch.  11,  ni). 

Donc  il  en  est  qui  même  sans  qu'il  y  ait  de  leur  volonté  doi- 
vent être  punis  ».  —  La  seconde  objection  dit  que  «  cela  seul 

est  volontaire,  qui  est  en  la  puissance  de  l'homme.  Or,  parfois, 

la  peine  est  infligée  pour  une  chose  qui  n'est  pas  au  pouvoir 

de  l'homme.  C'est  ainsi  que  le  vice  de  la  lèpre  fait  qu'on  est 
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écarté  du  gouvernement  d'une  église;  et,  en  raison  de  la  pau- 
vreté ou  de  la  malice  des  citoyens,  telle  église  perd  la  chaire 

épiscopale.  Donc,  ce  n'est  point  seulement  pour  le  péché 

volontaire  qu'on  applique  la  vengeance  ».  —  La  troisième 

objection  fait  observer  que  «  l'ignorance  cause  l'involontaire. 

Or,  la  vengeance  s'exerce  parfois  sur  ceux  qui  ignorent.  C'est 

ainsi  que  les  petits  enfants  des  Sodomites,  bien  qu'ils  eussent 

l'ignorance  invincible, périrent  avec  leur  parents;  comme  on  le 
lit  dans  la  Genèse,  ch.  xix  (v.  25).  Pareillement  aussi,  les  petits 

enfants  furent  engloutis  avec  Dathan  et  Abiroii,  à  cause  de 

leur  péché  ;  comme  on  le  voit  dans  les  Nombres,  ch.  xvi 

(v.  27  et  suiv.).  Il  n'est  pas  jusqu'aux  animaux  sans  raison, 
incapables  de  connaissance,  qui  naient  dû  périr,  par  ordre, 

pour  le  péché  des  Amalécites  ;  comme  il  est  marqué  au  livre  I 

des  Rois,  ch.  xv  (v.  2,3).  Donc  la  vengeance  s'exerce  parfois 

aussi  sur  ceux  qui  n'ont  pas  de  volonté  ».  —  La  quatrième 
objection  déclare  que  «  la  violence  répugne  le  plus  au  volon- 

taire. Or,  tel  individu  qui  contraint  par  la  peur  commet  un 

péché,  n'échappe  pas  pour  cela  au  châtiment.  Donc  la  ven- 

geance s'exerce  aussi  sur  ceux  qui  agissent  sans  volonté  ».  — 
Enfin,  la  cinquième  objection  en  appelle  à  «  saint  Ambroise  », 

qui  M  dit,  sur  saint  Luc,  ch.  v  (v.  3),  que  la  barque  dans  laquelle 

se  trouvait  Judas  est  agitée  ;  et  de  là  vient  que  même  Pierre,  qui 

était  ferme  par  ses  mérites,  est  agité  par  les  démérites  de  C autre. 

Or,  Pierre  ne  voulait  pas  le  péché  de  Judas.  Donc,  quelque- 

fois, celui  qui  n'a  pas  de  volonté  est  puni  ». 

L'argument  sed  contra  oppose  que  «  la  peine  est  due  au 
péché.  Or,  tout  péché  est  volontaire  ;  comme  le  dit  saint 

Augustin  {De  la  vraie  religion,  ch.  xiv  ;  Du  libre  arbitre,  ch.  i, 

xvii,  xviii).  Donc  ce  n'est  que  sur  ceux  qui  ont  agi  par  leur 
volonté  que  la  vengeance  doit  s'exercer  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  répond  que  «  la  peine 
peut  se  considérer  d'une  double  manière.  —  D'abord,  selon  la 

raison  de  peine.  Et,  sous  ce  jour,  la  peine  n'est  due  quau  péché  : 
par  la  peine,  en  effet,  se  rétablit  l'égalité  de  la  justice,  selon  que 
celui  qui,  en  péchant,  avait  trop  suivi  sa  volonté,  souffre  quel- 

que chose  contre  sa  volonté  (cf.  sur.  ce  caractère  essentiel  de  la 
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peine  due  au  péché,  ce  qui  a  été  dit  dans  la  l''-2''^,  q.  87, 
art.  i).  Aussi  bien,  parce  que  tout  péché  est  volontaire,  même 

le  péché  originel,  comme  il  a  été  vu  plus  haut  (/"-S"',  q.  81, 

art.  1),  il  s'ensuit  que  nul  n'est  puni,  de  cette  sorte,  si  ce  n'est 

pour  ce  qui  a  été  fait  volontairement.  —  Mais,  d'une  autre 

manière,  on  peut  considérer  la  peine,  selon  qu'elle  est  médici- 

nale :  non  pas  seulement  en  tant  qu'elle  guérit  le  péché  passé; 

mais  encore  selon  qu'elle  préserve  du  péché  à  venir  et  qu'elle 
promeut  un  certain  bien.  Sous  cç  jour,  il  en  est,  parfois,  qui 

sont  punis  sans  qu'il  y  ait  faute  de  leur  part;  mais  non 

cependant  sans  qu'il  y  ait  une  cause.  Toutefois,  il  faut  savoir 

que  jamais  le  remède  ne  prive  d'un  bien  plus  grand,  pour 

promouvoir  un  bien  moindre  :  et  c'est  ainsi  que  le  médecin 

du  corps  ne  privera  jamais  d'un  œil,  pour  guérir  le  talon;  tan- 

dis qu'au  contraire,  parfois  on  causera  un  dommage  en  des 
choses  moindres,  pour  favoriser  ce  qui  est  meilleur.  Par  cela 

donc  que  les  biens  spirituels  sont  les  plus  grands  des  biens, 

tandis  que  les  biens  corporels  sont  des  biens  moindres,  de  là 

vient  que  parfois  l'homme  est  puni  dans  ses  biens  temporels, 

sans  qu'il  y  ail  faute  de  sa  part  ;  et  telles  sont  de  nombreuses 
peines  de  la  vie  présente,  infligées  par  Dieu  pour  humilier  ou 

pour  éprouver.  Jamais,  au  contraire,  l'homme  n'est  puni  dans 

les  biens  spirituels,  sans  qu'il  y  ait  faute  propre  :  ni  dans  la 
vie  présente  ;  ni  dans  la  vie  future,  où  les  peines  ne  sont  plus 

médicinales,  mais  sont  une  suite  de  la  dammation  spirituelle  », 

s'il  s'agit  des  peines  de  l'enfer,  ou  de  la  juste  sentence  d'expia- 

tion pour  ce  qui  reste  à  acquitter  de  la  dette  du  péché,  s'il 

s'agit  des  peines  du  purgatoire. 

INous  venons  d'entendre,  formulée  en  termes  d'une  netteté 

parfaite,  la  distinction  si  importante  qu'il  faut  établir  entre 
les  peines  qui  consistent  dans  la  privation  de  quelque  bien 

temporel,  si  grand  d'ailleurs  que  puisse  être  ce  bien-là,  sans 

en  excepter  la  vie,  et  les  peines  qui  privent  d'un  bien  spiri- 

tuel, appartenant  à  l'ordre  de  la  grâce  ou  de  la  gloire,  ou, 

encore,  d'une  façon  générale,  à  l'ordre  de  la  vertu.  Les  pre- 

mières peines  ne  sont  qu'un  mal  relatif,  qui  peut  être  ordonné 
à  un  bien  véritable;  et  qui,  par  suite,  peut  avoir  un  caractère 
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d'épreuve,  pour  le  sujet  qu'il  affecte,  indépendamment  de  toute 
raison  de  péché  de  sa  part.  Les  secondes  sont  un  mal  essentiel 

pour  le  sujet  qu'elles  atteignent,  qui  ne  peut  lui  être  infligé 

qu'en  raison  d'un  démérite  préalable.  Ici,  toujours,  la  priva- 
tion du  bien  présuppose  une  faute  dans  le  sujet  lui-même  ;  et 

une  faute,  au  sens  moral  de  ce  mot,  c'est-à-dire  une  faute 

volontaire  :  qu'il  s'agisse,  d'ailleurs,  d'une  faute  volontaire  au 

sens  d'acte  personnel,  ou  au  sens  d'acte  dans  la  nature  affectant 
toutes  ses  parties  individuelles  en  raison  du  chef  ou  du  prin- 

cipe actif  premier  qui  par  son  action  cause  cette  nature  en 

toutes  ses  parties.  C'est  ce  que  nous  avions  déjà  eu  l'occasion 

d'exposer  très  longuement  au  sujet  du  péché  originel  (/''-2''^, 
q.  8i).  Saint  Thomas  vient  de  nous  le  rappeler  ici  expressé- 

ment. Nous  avons,  dans  cette  déclaration  du  saint  Docteur,  la 

preuve  éclatante  que  ceux-là  n'ont  pas  gardé  sa  vraie  pensée, 
qui  ont  voulu  expliquer  le  péché  originel  par  la  similitude  de 

la  solidarité  faisant  qu'on  punit  justement  tous  les  membres 

d'une  cité  ou  d'une  famille  pour  la  faute  du  chef  de  cette 
famille  ou  de  cette  cité,  sans  que  les  divers  membres  aient 

participé  personnellement  à  la  faute  du  chef  :  il  ne  s'agit  là 

que  de  peines  d'ordre  temporel  ;  non  de  peines  spirituelles, 
comme  pour  le  péché  originel. 

L'rtd  p/'im«m  s'ouvre  précisément  par  cette  déclaration  for- 

melle du  saint  Docteur  :  «  Un  homme  n'est  jamais  puni  d'une 

peine  spirituelle,  pour  le  péché  d'un  autre  :  car  la  peine  spiri- 
tuelle regarde  l'âme,  en  raison  de  laquelle  chacun  est  libre  de 

lui-même  »,  ne  dépendant  que  de  soi  et  de  Dieu  :  dans  les  cho- 

ses de  l'âme,  on  n'a  de  compte  à  rendre  qu'à  Dieu  ;  non  aux 

hommes,  qui  n'ont  de  pouvoir  que  sur  les  choses  extérieures, 

comme  nous  l'avons  vu  plus  haut,  au  sujet  de  l'obéissance, 

q.  lo/j,  art.  5.  —  «  S'il  s'agit,  au  contraire,  d'une  peine  tem- 
porelle, un  homme  pourra  quelquefois  en  être  frappé  pour  le 

péché  d'un  autre,  à  un  triple  titre.  —  Premièrement,  parce 

que,  dans  l'ordre  temporel,  un  homme  est  la  chose  d'un 
autre  ;  et,  en  raison  de  cela,  le  péché  de  cet  autre  est  puni 

aussi  en  lui  :  c'est  ainsi  que  les  enfants,  par  leur  corps,  sont 

chose  du  père,  et  les  esclaves,  d'une  certaine  manière,  chose 
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du  maître.  —  D'une  autre  manière,  selon  que  le  péché  de  l'un 
dérive  dans  l'autre  :  soit  par  l'imitation  ;  comme  les  enfants 
imitent  les  péchés  des  parents,  et  les  esclaves  les  péchés  des 

maîtres,  pour  pécher  avec  plus  d'audace  :  soit  par  mode  de 
mérite;  auquel  titre  les  péchés  des  sujets  méritent  un  supérieur 

pécheur,  selon  cette  parole  du  livre  de  Job,  ch.  xxxiv  (v.  3o)  : 

Lui  qui  fait  régner  niomine  hypocrite,  en  raison  des  péchés  du 

peuple  ;  c'est  ainsi  que  pour  le  péché  de  David  dénombrantson 

peuple,  le  peuple  d'Israël  fut  puni,  comme  il  est  marqué  au 
livre  II  des  Rois,  chapitre  dernier  :  soit  aussi  par  un  certain 

consentement  ou  une  certaine  dissimulation  ;  et  c'est  ainsi  que 

parfois  les  bons  eux-mêmes  sont  punis,  dans  l'ordre  temporel, 

ensemble  avec  les  méchants,  parce  qu'ils  n'ont  pas  réprimé 
leurs  péchés,  comme  le  dit  saint  Augustin,  au  livre  l  de  la  Cité 

de  Dieu  (ch.  ix)  ».  Dans  ces  divers  cas,  bien  que  les  partici- 

pants à  la  peine  n'aient  point  participé  formellement  au  péché 
qui  est  puni,  ce  péché  a  cependant  déteint  sur  eux  et  a  pu  y 

causer  une  certaine  raison  de  faute  qui  justifie  pleinement 

qu'ils  soient  englobés  dans  le  châtiment  temporel  du  coupa- 

ble. —  «  Troisièmement,  pour  recommander  l'unité  de  la 

société  humaine  :  en  vertu  de  laquelle  l'un  doit  être  attentif  et 

veiller  à  ce  que  l'autre  ne  pèche  ;  pour  faire  détester  aussi  le 

péché,  alors  que  la  peine  de  l'un  rejaillit  sur  tous,  comme  si 

tous  n'étaient  qu'un  seul  corps,  ainsi  que  saint  Augustin 

le  dit  du  péché  d'Achan  »  {Questions  sur  Josué,  q.  vin).  Cette 
dernière  raison,  avec  les  deux  précédentes  aussi,  est  très  spé- 

cialement la  raison  de  ce  qu'on  appelle  aujourd'hui  la  solida- 
rité. On  voit  la  place  que  saint  Thomas  lui  donne  ;  en  quelle 

vive  lumière  il  a  su  la  mettre;  mais  qu'il  n'applique  qu'à  la 
seule  peine  temporelle,  non  à  la  peine  spirituelle  comme  vou- 

draient le  faire  à  tort  ceux  qui  parlent  également  de  solidarité 

pour  expliquer  le  péché  originel. 

Saint  Thomas  ajoute,  au  terme  de  cette  réponse,  une  très 

belle  interprétation  du  texte  scripturaire  que  citait  l'objection. 

«  Quand  le  Seigneur  dit  qu'il  visite  les  péchés  des  parents  dans 
les  enfants  à  ta  troisième  et  à  la  quatrième  génération,  cela  sem- 

ble plutôt  marquer   la  miséricorde  que   la  sévérité  :  en  tant 
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qu'il  ne  lire  poinl  vengeance  tout  de  suite,  mais  la  remet  à 

plus  tard,  afin  qu'au  moins  ceux  qui  viennent  après  se  corri- 

gent; et  ce  n'est  que  si  la  malice  des  descendants  augmente 

qu'il  se  voit  comme  contraint  d'appliquer  les  peines  venge- 
resses ». 

Vad  secundiim  formule,  après  saint  Augustin,  une  distinction 

qu'on  ne  saurait  trop  retenir  pour  la  direction  des  choses 

humaines  dans  l'Ordre  de  la  société.  «  Comme  saint  Augustin 
le  dit  {Questions  sur  Josué,  q.  viii),  le  jugement  humain  doit 

imiter  le  jugement  divin  dans  les  jugements  de  Dieu  qui  sont 

manifestes  »,  et  au  sujet  desquels  nous  avons  des  données  cer- 
taines, savoir  «  par  lesquels  Dieu  condamne  et  punit  dans 

l'ordre  spirituel  »  chaque  homme  o  pour  son  péché  propre. 
Mais  les  jugements  de  Dieu,  qui  nous  sont  cachés,  par  lesquels 

Dieu  punit  certains  hommes,  dans  l'ordre  temporel,  sans  qu'il 
y  ait  faute  de  leur  part,  ne  doivent  pas  être  imités  par  le  juge- 

ment humain.  C'est  qu'en  effet  »,  déclare  saint  Thomas, 

en  une  parole  d'or,  «  l'homme  ne  peut  pas  embrasser  et  com- 
prendre dans  leur  ensemble  les  raisons  de  ces  jugements,  en 

telle  sorte  qu'il  sache  ce  qui  est  utile  à  chacun.  Aussi  bien, 

dans  l'ordre  du  jugement  humain,  nul  ne  doit  jamais,  sans 

qu'il  y  ait  faute  de  sa  part,  être  puni  d'une  peine  qui  l'atteigne 

en  lui-même,  comme  d'être  mis  à  mort,  ou  mutilé,  ou  frappé. 

Toutefois,  de  la  peine  qu'est  le  dommage,  l'homme  peut  être 

puni,  même  dans  l'ordre  du  jugement  humain,  sans  qu'il  y 

aitfautede  sa  part,  pourvu  qu'il  y  ait  une  cause.  Et  cela,  d'une 

triple  manière.  —  D'abord,  en  raison  de  ce  que  quelqu'un  est 

rendu  inapte,  sans  qu'il  y  ait  faute  de  sa  part,  à  la  possession 

ou  à  l'obtention  d'un  certain  bien  :  c'est  ainsi  que  pour  le 

vice  ou  le  mal  de  la  lèpre,  quelqu'un  est  écarté  de  l'adminis- 

tration d'une  église  ;  et  pour  la  bigamie  ou  le  jugement  du 

sang,  l'homme  est  empêché  à  l'endroit  des  ordres  sacrés.  — 
Secondement,  parce  que  le  bien  où  il  éprouve  du  dommage 

n'est  pas  son  bien  propre,  mais  un  bien  commun  :  et  c'est 

ainsi  que  d'avoir  un  siège  épiscopal  est  le  bien  de  toute  la  cité, 
et  non  pas  seulement  des  clercs.  —  Troisièmement,  parce  que 

le  bien  de  l'un  dépend  du  bien  de  l'autre  :  c'est  ainsi  que  dans 
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le  crime  de  lèse-majesté,  le  fils  perd  son  héritage  à  cause  du 

péché  du  père  •> . 

L'ad  terlium  explique  que  «  les  petits  enfants,  au  regard 

du  jugement  divin,  sont  punis  ensemhle,  dans  l'ordre  des 

peines  temporelles,  avec  les  parents  :  soit  i)arce  qu'ils  sont 
chose  des  parents,  et  que  les  parents  sont  punis  aussi  en  eux; 

soit  encore  parce  que  cela  tourne  à  leur  avantage,  de  peur  que 

s'ils  étaient  conservés,  ils  ne  fussent  les  imitateurs  de  la 
méchanceté  paternelle,  et  quainsi  ils  ne  méritassent  des  pei- 

nes plus  graves.  —  Quant  aux  animaux  sans  raison  et  aux 

autres  créatures  inférieures,  la  vengeance  s'exerce  sur  elles, 
parce  que  de  la  sorte  sont  punis  ceux  à  qui  tout  cela  appar- 

tient. Et,  aussi,  pour  mieux  marquer  l'horreur  du  péché  »  ; 

toute  créature  étant  censée  participer  au  péché  de  l'homme, 
qui  en  est  le  chef. 

Vad  quarlum  rappelle,  d'un  mot,  que  «  la  coaction  »  ou  la 

contrainte  «  de  la  crainte  ne  fait  pas  qu'une  chose  soit  invo- 

lontaire purement  et  simplement  :  il  s'y  trouve  un  mélange 
de  volontaire,  comme  il  a  été  vu  plus  haut  »  (y^-S"*,  q.  6, 
art.  6). 

Vad  qainlum  dit  que  «  les  autres  Apôtres  étaient  secoués 

pour  le  péché  de  Judas,  à  la  manière  dont  la  multitude  est 

punie  pour  le  péché  d'un  autre,  afin  de  mieux  marquer 

l'unité  »  qui  unit  entre  eux  les  divers  hommes,  étant  tous  so- 
lidaires entre  eux,  «  comme  il  a  été  vu  »  (à  Vad  prinmm). 

Après  la  gratitude  ou  la  reconnaissance,  qui  s'apppliquait  à 
rendre  aux  bienfaiteurs  particuliers  le  juste  tribut,  constituant 

pour  la  vertu,  ou  l'honnêteté  morale,  une  dette  sacrée,  nous 
avons  étudié  cette  autre  vertu,  du  même  ordre,  quoique  appli- 

quée à  un  objet  tout  autre,  qui  se  spécifie  par  le  juste  soin  de 

la  vengeance.  Celle-ci  a  pour  but  de  rendre  aux  malfaiteurs 

•  la  rétribution  qu'exigent  leurs  méfaits  pour  que  l'équité  de  la 
justice  soit  maintenue  ou  rétablie.  Toutes  deux  tiraient  leur 

raison  de  dette,  d'un  acte,  bon  ou  mauvais,  accompli  par  celui 

envers  qui  l'on  s'acquitte  ou  à  qui  l'on  rend  selon  son  dû.  — 
Une  autre  vertu  se  présente  à  nous  maintenant,  qui  acquitte, 
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elle  aussi,  une  dette  d'ordre  moral,  non  d'ordre  légal  ou  judi- 

ciaire, dette  cependant  qui  s'impose,  requise  par  la  plus  stricte 
honnêteté  de  la  vertu.  Mais,  à  la  diflérence  des  deux  précé- 

dentes, la  raison  de  dette  se  tirera  plutôt  du  côté  du  sujet  qui 

agit  :  en  ce  sens  qu'elle  sera  requise  par  la  dignité  même  de 

sa  nature,  sans  qu'il  soit  besoin  de  prendre  garde  préalable- 

ment à  quelque  acte  de  la  part  des  autres.  —  C'est  la  vertu, 
que  nous  appellerons,  avec  saint  Thomas,  du  nom  de  vérilé,  et 

qu'on  pourrait  désigner  aussi  sous  le  nom  de  véracité.  Vertu, 

nous  le  verrons,  d'une  importance  extrême,  pour  l'honnêteté 
et  l'essence  même  de  la  vie  des  hommes  entre  eux.  Nous  la 

considérerons  d'abord  en  elle-même;  et  puis,  quant  aux  vices 
qui  lui  sont  opposés  (de  la  question  iio  à  la  question  ii3).  — 

La  première  considération  va  faire  l'objet  de  la  question  sui- 
vante. 



OIESTION  CIX 

DE  L\  VERITE 

Cette  question  comprend  quatre  articles  : 

1°  Si  la  vérité  est  une  vertu? 

2"  Si  elle  est  une  vertu  spéciale? 
3°  Si  elle  est  une  partie  de  la  justice? 
4°  Si  elle  va  plutôt  vers  le  moins? 

Article  Premier. 

Si  la  vérité  est  une  vertu? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  la  vérité  n'est  pas 
une  vertu  ».  —  La  première  fait  observer  que  <(  la  première  des 

vertus  est  la  foi,  dont  l'objet  est  la  vérité.  Puis  donc  que  l'objet 

est  antérieur  à  l'habitus  et  à  l'acte,  il  semble  que  la  vérité  n'est 

pas  une  vertu,  mais  quelque  chose  d'antérieur  à  la  vertu  ».  — 
La  seconde  objection  déclare  que  «  comme  le  dit  Aristote,  au 

livre  IV  de  VÉthiqiie  (ch.  vu,  n.  4;  de  S.  Th.,  leç.  i5),  il  ap- 

partient à  la  vérité,  que  quelqu'un  confesse  ce  qui  existe  à  son 

sujet  et  non  plus  ou  moins.  Or,  ceci  n'est  pas  toujours  louable  : 
ni  dans  les  choses  bonnes,  car  il  est  dit,  au  livre  des  Proverbes, 

ch.  XXVII  (v.  2)  :  Qu'un  autre  te  loue,  et  non  ta  propre  bouche; 
ni  dans  les  choses  mauvaises,  car  il  est  contre  certains,  dans 

Isaïe,  ch.  m  (v.  9)  :  Ils  ont  publié  leur  péché,  comme  Sodome ;  et 

ils  ne  Pont  point  caché.  Donc  la  vérité  n'est  pas  une  vertu  ».  — 
La  troisième  objection  dit  que  «  toute  vertu  est  ou  théologale, 

ou  intellectuelle,  ou  morale.  Or,  la  vérité  n'est  pas  une  vertu 

théologale;  car  elle  n'a  pas  Dieu  pour  objet,  mais  les  choses 
temporelles  :  Cicéron  dit,  en  effet  (Rhétorique,  liv.  II,  ch.  un). 



QUESTION    Cl\.     —    DI-:    LA    VERITE.  609 

que  la  vérité  est  ce  par  quoi  on  dit  sans  les  changer  les  choses  qui 

furent,  qui  sont,  on  qui  seront.  l'arcillemcnt,  aussi,  elle  n'est 
pas  une  vertu  inlcllectuelle;  mais  la  fin  de  ces  vertus  »  :  car 

toutes  tendent  à  la  vérité,  selon  qu'elle  doit  être  connue  ou 

réalisée.  «  Elle  n'est  pas,  non  plus,  une  vertu  morale;  car  elle 
ne  consiste  pas  en  un  milieu  entre  le  trop  et  le  trop  peu  :  il 

est  manifeste,  en  ell'et,  que  plus  un  homme  dit  vrai,  plus  il 

agit  bien.  Donc  la  vérité  n'est  pas  une  vertu  ». 

L'argument  sed  contra  se  réfère  à  «  Arislote  »,  qui,  «  au 
livre  II  et  au  livre  IV  de  V Éthique,  met  la  vérité  parmi  les  au- 

tres vertus»  (liv.  II,  ch.  VII,  n.  li,  iJ!  ;  de  S.  Th.,  leç.  g;  liv.  IV, 

ch.  VII,  n"  6;  de  S.  Th.,  leç.  lô). 

.\u  corps  de  l'article,  saint  Thomas  nous  avertit  que  «  la 

vérité  peut  se  prendre  d'une  double  manière.  —  D'abord,  selon 

que  la  vérité  fait  qu'une  chose  est  dite  vraie.  De  cette  sorte,  la 

vérité  n'est  pas  une  vertu,  mais  l'objet  ou  la  fin  de  la  vertu. 

La  vérité,  en  effet,  ainsi  entendue,  n'est  pas  un  habitus,  qui 

est  le  genre  de  la  vertu,  mais  une  certaine  égalité  de  l'enten- 
dement ou  du  signe  à  la  chose  entendue  ou  signifiée,  ou  aussi 

de  la  chose  à  sa  règle  ;  comme  il  a  été  vu  dans  la  Première 

Partie  (q.  i6,  art.  i,  2;  q.  21,  art.  2).  —  D'une  autre  manière, 

la  vérité  peut  se  dire  ce  par  quoi  quelqu'un  dit  vrai  ;  et  poui- 

autant  que  quelqu'un  est  dit  véritable.  Cette  vérité,  ou  véra- 
cité, doit  être  nécessairement  une  vertu;  parce  que  cela  même 

qui  est  de  dire  vrai  est  un  acte  bon  :  or,  la  vertu  est  ce  qui 

constitue  bon  celui  qui  Fa  et  rend  son  acte  bon  »  (Aristote,  Éthi- 
que, liv.  II,  ch.  VI,  n.  2,  3;  de  S.  Th.,  leç.  6). 

L'rtd  primum  répond  que  «  la  raison  donnée  procède  de  la 
vérité  entendue  au  premier  sens  ». 

L'ad  secunduni  fait  observer  que  a  confesser  ce  qui  nous  re- 

garde, en  tant  que  c'est  la  confession  du  vrai,  est  chose  bonne 
de  son  espèce.  Mais  cela  ne  suffit  pas  pour  que  ce  soit  un  acte 

de  vertu.  Il  est  requis,  de  plus,  que  ce  soit  revêtu  des  circons- 
tances voulues;  et  si  elles  manquent,  ce  sera  un  acte  vicieux. 

De  là  vient  que  c'est  chose  vicieuse,  si  quelqu'un,  sans  raison 
suffisante,  se  loue  lui-même,  même  de  ce  qui  est  vrai.  Pareille- 

ment, aussi,  c'est  chose  vicieuse,  si  quelqu'un  publie  son  pé- 
XII.  —   La  Relùiiùii.  :U) 
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ché,  comme  s'en  faisant  gloire,  ou  en  le  manifestant  de  toute 
autre  manière  sans  utilité  », 

L'ad  tei'lium  explique  que  «  celui  (|ui  dit  vrai  profère  certains 
signes  conformes  aux  choses;  savoir  :  des  paroles;  ou  certains 

faits  extérieurs  ;  ou  toutes  autres  choses  extérieures  »,  qui  sont 

utilisées  comme  signes  d'une  chose  qu'il  s'agit  de  manifester. 

"  Or,  à  l'endroit  de  ces  sortes  de  choses  »,  paroles  dites,  faits 
accomplis,  choses  utilisées,  «  seules  les  vertus  morales  inter- 

viennent :  auxquelles  ai>i)arlient  aussi  l'usage  des  membres 

extérieurs,  selon  qu'il  se  fait  sur  l'ordre  de  la  volonté.  Il  suit 

de  là  que  la  vérité  »  dont  il  s'agit,  et  qui  consiste  à  dire  ou  à 

signifier  le  vrai,  «  n'est  pas  une  ^erlu  théologale,  ni  intellec- 
tuelle, mais  morale.  —  Laquelle,  du  reste,  a  un  milieu,  entre 

le  trop  et  le  trop  peu,  d'une  double  manière  :  d'abord,  du  côté 

de  l'objet;  ensuite,  du  côté  de  l'acte.  Du  côté  de  l'objet;  parce 
que  le  vrai,  selon  sa  raison  même,  implique  une  certaine  éga- 

lité »  ou  adéquation  :  «  or,  légal  est  au  milieu  entre  ce  qui 

est  plus  grand  et  ce  qui  est  plus  petit  :  aussi  bien  celui  qui  dit 

le  vrai  à  son  sujet,  tient  le  milieu  entre  celui  qui  dit  de  soi 

plus  qu'il  n'a  et  celui  qui  dit  moins.  —  Du  côté  de  l'acte,  il  tient 

le  milieu,  en  tant  qu'il  dit  le  vrai  quand  il  le  faut,  et  selon 

qu'il  le  faut.  Le  trop,  au  contraire,  se  trouve  en  celui  qui  ma- 
nifeste à  contretemps  ce  qui  est  de  lui  ;  et  le  trop  peu,  en  celui 

qui  le  cache,  quand  il  faudrait  le  manifester  ». 

Ainsi  donc  la  vérité,  que  nous  disons  être  une  vertu,  consiste 

à  dire  ou  à  manifester  par  paroles,  ou  par  signes,  ou  par 

gestes,  ou  en  quelque  manière  que  ce  puisse  être,  ce  qu'on  a 

dans  le  cœur,  quand  on  doit  le  manifester  ou  qu'il  convient 

qu'on  le  fasse  et  comme  il  convient  qu'on  le  fasse,  selon  les 

conditions  de  l'honnêteté  de  la  vertn  parmi  les  hommes.  — 

Cette  vertu,  qui  est  manifestement  une  vertu  d'ordre  moral, 

ayant  pour  objet  une  certaine  disposition  de  l'extérieur  de 

l'homme  dans  ses  rapports  avec  les  autres,  est-elle  une  vertu 

spéciale?  C'est  ce  qu'il  nous  faut  maintenant  considérer;  et  ce 

va  être  l'objet  de  l'article  qui  suit. 
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Article  II. 

Si  la  vérité  est  une  vertu  spéciale? 

Quatre  objections  veulent  prouver  que  «  la  vérité  n'est  pas 
une  vertu  spéciale  ».  —  La  première  arguë  de  ce  que  «  le  vrai 

et  le  bien  sont  une  même  chose.  Or,  la  bonté  n'est  pas  une 
vertu  spéciale;  bien  plus,  toute  vertu  est  bonté,  car  elle  fait 

que  le  sujet  qui  la  possède  est  bon  {Éthique,  liv.  Il,  ch.  vi,  n.  2, 

3;  de  S.  Th.,  leç.  6).  Donc  la  vérité  n'est  pas  une  vertu  spé- 
ciale ».  —  La  seconde  objection  dit  que  «  la  manifestation  de 

ce  qui  touche  à  Ihomme  est  lacté  de  la  vérité  dont  nous  par- 
Ions  maintenant.  Or,  ceci  appartient  à  chaque  vertu  :  chaque 

habitus  de  vertu,  en  effet,  est  manifesté  par  son  acte  propre. 

Donc  la  vérité  n'est  pas  une  vertu  spéciale  ».  —  La  troisième 

objection  fait  observer  qu'  «  on  parle  de  vérité  de  la  vie,  selon 

que  quelqu'un  vit  dune  façon  droite;  et  c'est  ainsi  qu'il  est  dit 
dans  Isaïe,  ch.  xxxviii  (v.  3)  :  Souvenez-vous,  je  vous  en  prie, 

comment  j'ai  marché  devant  vous  dans  la  vérité  et  dans  un  cœur 

parfait.  Or,  c'est  par  chaque  vertu,  qu'on  vit  d'une  façon 
droite;  comme  on  le  voit  par  la  définition  de  la  vertu,  mar- 

quée plus  haut  (^"-2"*,  q.  55,  art.  /j).  Donc  la  vérité  n'est  pas 
une  vertu  spéciale  ».  —  La  quatrième  objection  déclare  que 
«  la  vérité  semble  être  la  même  chose  que  la  simplicité;  car  à 

l'une  et  à  l'autre  s'oppose  la  dissimulation.  Or,  la  simplicité 

n'est  pas  une  vertu  spéciale.  Elle  rend,  en  effet,  Pintention  droite 
{Éthique,  liv.  YI,  ch.  xii,  n.  6;  de  S.  Th.,  leç.  10);  ce  qui  est 

requis  en  toute  vertu.  Donc  la  vérité  non  plus  n'est  pas  une 
vertu  spéciale  ». 

L'argument  sed  contra  oppose  qu'  «  au  livre  II  de  VÉthique 
(ch.  vil,  n.  Il,  12;  de  S.  Th.,  leç.  9),  elle  est  énumérée  parmi 
les  autres  vertus  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  nous  rappelle  qu'  «  il 

appartient  à  la  raison  de  vertu  humaine,  que  par  elle  l'action 

de  l'homme  soit  rendue  bonne.  Il  suit  de  là  que  si  l'on  trouve 
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dans  l'acte  de  l'homme  une  raison  spéciale  de  bonté,  il  est 

nécessaire  que  l'homnic  soit  disposé  à  cela  par  une  vertu  spé- 

ciale. Or,  comme  le  bien,  d'après  saint  Augustin,  au  livre  De  la 

nature  du  bien  (ch.  ni),  consiste  dans  l'ordre,  il  est  nécessaire 

qu'une  raison  spéciale  de  bien  apparaisse,  où  l'on  voit  un  ordre 
déterminé.  Et,  précisément,  il  se  trouve  un  certain  ordre  spé- 

cial, en  ce  que  notre  extérieur,  paroles  ou  gestes,  est  ordonné, 

selon  qu'il  convient,  à  quelque  chose,  comme  le  signe  à  la 

chose  signifiée.  Puis  donc  que  l'homme  est  perfectionné  en  cela 

par  la  vertu  de  vérité,  il  s'ensuit  manifestement  que  la  vérité 
est  une  vertu  spéciale  ». 

Vad  primum  accorde  que  «  le  vrai  et  le  bien  sont  une  même 

chose  du  côté  du  sujet;  car  tout  vrai  est  un  bien,  et  tout  bien 

est  un  certain  vrai.  Mais,  selon  leur  notion,  l'un  dépasse 

l'autre;  comme  aussi  l'intelligence  et  la  volonté  se  dépassent 

l'une  l'autre  :  car  l'intelligence  entend  la  volonté,  et  beaucoup 

d'autres  choses;  et  la  volonté  veut  l'intelligence  et  une  foule 

d'autres  choses  aussi.  Il  suit  de  là  que  le  vrai,  selon  sa  raison 

propre,  et  en  tant  qu'il  est  la  perfection  de  l'intelligence,  est 
un  certain  bien  particulier,  étant  une  certaine  chose  désirable. 

Et,  pareillement,  le  bien,  selon  sa  raison  propre,  en  tant  qu'il 

est  la  iin  de  l'appétit,  est  un  certain  vrai,  étant  une  certaine 

chose  qui  tombe  sous  l'intelligence.  Par  cela  donc  que  la  vertu 
implique  la  raison  de  bonté,  il  sera  possible  que  la  vérité  soit 

une  vertu  spéciale;  comme  le  vrai  est  un  certain  bien  spécial. 

Il  ne  se  pourra  pas,  au  contraire,  que  la  bonté  soit  une  vertu 

spéciale,  étant  plutôt,  selon  sa  raison  propre,  le  genre  de  la 

vertu  ».  —  Il  eût  été  dilTicile  de  mieux  marquer  cette  nuance 

très  délicate  qui  fait  que  la  vérité  peut  être  une  vertu  spéciale, 
et  non  la  bonté. 

Uad  secundam  précise  que  «  les  habitus  des  vertus  et  des  vices 

tirent  leur  espèce  de  ce  qui  est  voulu  par  soi  ;  non  de  ce  qui  est 

accidentel  et  comme  en  dehors  de  l'intention.  Or,  que  quel- 

qu'un manifeste  ce  qui  le  concerne  est  chose  qui  appartient  à 
la  vertu  de  vérité  comme  voulu  par  soi.  Aux  autres  vertus,  au 

contraire,  cela  n'appartient  que  conséquemment  et  en  dehors 

de  l'intention  principale.  C'est  ainsi  que  le  fort  ou  le  courageux 
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se  propose  d'agir  avec  force  ou  courage;  mais  queu  agissant 

ainsi  il  manifeslc  la  force  qu'il  a,  c'est  une  chose  qui  suit  en 
.dehors  de  son  intention  principale  ». 

Vacl  lerliiim  déclare  que  •(  la  vérité  de  la  vie  est  la  vérité  qui 

fait  qu'une  chose  est  vraie  ;  non  la  vérité  qui  fait  que  quelqu'un 
dit  vrai.  Or,  la  vie  est  dite  vraie,  comme  du  reste  toutes  les 

autres  choses,  du  fait  qu'elle  atteint  sa  règle  et  sa  mesure, 
savoir  la  loi  divine,  qui  lui  donne  sa  rectitude  par  la  conformité 

(|u'elle  a  avec  elle.  Et  celte  vérité  ou  cette  loctilude  est,  en 

efl'et,  commune  à  chaque  vertu  w. 
\Jad  fjuai'Iurn  observe  que  «  la  simplicité  se  dit  par  opposi- 

tion à  la  duplicité,  qui  fait  que  quelqu'un  a  autre  chose  dans 
le  cœur  et  montre  autre  chose  extérieureinent.  Aussi  bien  la 

simplicité  appartient  à  cette  vertu  »  de  vérité  dont  nous  par- 

lons ici.  «  Que  si  la  simplicité  rend  l'intention  droite,  ce  n'est 

pas  directement  qu'elle  le  fait  )>,  et  comme  si  c'était  son  objet 
propre,  u  car  cela  appartient  à  toutes  les  vertus  ;  mais  elle  le 

fait  »,  par  voie  de  conséquence,  «  en  excluant  la  duplicité, 

selon  laquelle  un  homme  tend  une  chose  alors  qu'il  en  entend 
une  autre  ». 

Cette  vertu  de  vérité,  qui  est  une  vertu  spéciale,  sous  quelle 

vertu  se  range-t-elle,  à  un  titre  plus  particulier  :  est-ce  sous  la 

vertu  de  justice?  C'est  ce  qu'il  nous  faut  maintenant  consi- 

dérer; et  tel  est  l'objet  de  l'article  qui  suit. 

.Article  111. 

Si  la  vérité  est  une  partie  de  la  justice? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  la  vérité  n'est 
pas  une  partie  de  la  justice  ».  —  La  première  fait  observer 
que  «  le  propre  de  la  justice  parait  être  de  rendre  à  autrui 

ce  qui  lui  est  dû.  Or,  de  ce  que  quelqu'un  dit  vrai,  il  ne 

semble  pas  qu'il  rende  à  autrui  une  dette,  comme  il  arrivait 
dans  toutes  les  autres  parties  de  1&  justice  dont  nous  avons 
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parlé  jusqu'ici.  Donc  la  vérilé  n'esl  pas  une  partie  de  la  jus- 
tice. »  —  La  seconde  objection  dit  que  «  la  vérilé  appartient 

à  l'iiilelligence.  Or,  la  justice  est  dans  la  volonté,  comme  il  a 

été  vu  plus  haut  (q.  58,  art.  4).  Donc  la  vérité  n'est  pas  une 
partie  de  la  justice  ».  —  La  troisième  objection  remarciue 

qu'  «  on  distingue  une  tiiple  véiilé,  d'après  saint  Jérôme; 
savoir  :  la  vérité  de  la  vie;  et  la  vérité  de  la  justice;  et  la  vérilé 

de  la  doctrine.  Or,  aucune  de  ces  vérités  n'est  une  partie  de  la 
justice.  La  vérité  de  la  vie,  en  effet,  comprend  sous  elle  toutes 

les  vertus  ;  comme  il  a  été  dit  (art.  préc,  ad.  3'"").  La  vérité  de  la 

justice  est  la  même  chose  que  la  justice  ;  et,  par  suite,  elle  n'est 
pas  une  de  ses  parties.  Quant  à  la  vérilé  de  la  doctrine,  elle 

appartient  plutôt  aux  vertus  intellecluelles.  Donc  la  vérité 

n'est,  en  aucune  manière,  partie  de  la  justice  ». 

L'argument  sed  contra  se  réfère  à  «  Cicéron  »,  qui  «  met  la 
vérité  parmi  les  parties  de  la  justice  »  {Rhétorique,  liv.  Il, 
ch.  lui). 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  répond  que  «  comme 
il  a  été  dit  plus  haut  (q.  8o),  par  là  une  vertu  est  annexée  à 

la  justice,  comme  vertu  secondaire  à  la  vertu  principale,  qu'en 

partie  elle  convient  avec  la  justice,  et  qu'en  partie  elle  reste 
en  deçà  de  sa  raison  propre.  Or,  la  vertu  de  vérité  convient 

avec  la  justice,  en  deux  choses,  D'abord,  parce  qu'elle  se 
réfère  à  autrui.  La  manifestation,  en  effet,  que  nous  disons 

être  l'acte  de  la  vérité,  se  rapporte  à  autrui,  en  tant  que,  ce 
qui  le  regarde  lui-même,  un  homme  le  manifeste  à  un  autre. 

Ensuite,  pour  autant  que  la  justice  établit  une  certaine  égalité 

dans  les  choses,  car,  cela  aussi,  la  vertu  de  vérité  le  fait  :  par 

elle,  en  effet,  l'homme  égale  les  signes  aux  choses  qui  existent 

à  son  entour.  D'autre  part,  elle  reste  en  deçà  de  la  raison 
propre  de  la  justice,  quant  à  la  raison  de  dette.  Cette  vertu,  en 

effet,  ne  porte  pas  sur  la  dette  légale,  sur  laquelle  porte  la 

justice;  mais  plutôt  sur  la  dette  morale,  en  tant  que  l'honnê- 

teté de  la  vertu  fait  qu'un  homme  doit  à  un  autre  la  manifes- 
tation de  la  vérilé.  La  vérilé  est  donc  une  partie  de  la  justice, 

annexée  à  elle  comme  une  vertu  secondaire  à  la  vertu  prin- 

cipale ». 
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Vacl  prinmm  formule  une  déclaration,  relative  à  la  dette  de 
vertu  qui  oblige  tout  homme  à  la  manifestation  vraie  de  ce 

qui  le  regarde,  que  nous  ne  saurions  trop  souligner.  «  Parce 

que  l'homme,  nous  dit  saint  Thomas,  est  un  animal  fait  pour 

vivre  en  société,  c'est  naturellement  qu'un  homme  doit  à 

l'autre  ce  sans  quoi  la  société  humaine  ne  pourrait  pas  être 
conservée.  Or,  il  ne  serait  point  possible  aux  hommes  de 

vivre  ensemble,  s'ils  n'avaient  foi  entre  eux,  comme  se  mani- 
festant la  vérité  les  uns  aux  autres.  Et  voilà  pourquoi  la  vertu 

de  vérité  porte  d'une  certaine  manière  sur  la  raison  de  dette  ». 
Il  faut  remarquer  d'ailleurs  que  cette  dette,  pour  être  seule- 

ment d'honnêteté  et  de  vertu,  non  de  contrainte  judiciaire, 

n'en  est  pas  moins  rigoureuse.  Saint  Thomas  vient  de  nous 

dire  que  c'est  une  dette  d'ordre  naturel.  La  nature  de  l'homme 

l'exige.  Et  nous  en  avons  vu  la  raison  :  c'est  que  la  société  des 
hommes  serait  impossible,  si  la  vertu  de  vérité  en  était  exclue. 

Il  faut  qu'ils  puissent  avoir  foi  les  uns  aux  autres  :  chose  qui 
serait  tout  à  fait  impossible,  si,  dans  leurs  rapports  mutuels, 

même  en  dehors  des  rapports  de  stricte  justice,  ils  pouvaient 

se  tromper  les  uns  les  autres,  en  usant  de  signes  faux  dans  la 

manifestation  de  ce  qui  les  regarde.  Toutefois,  comme  nous 

l'avons  déjà  dit,  et  nous  aurons  l'occasion  de  le  redire,  cette 

raison  de  dette,  en  tant  qu'elle  convient  proprement  à  la  vertu 
de  vérité,  distinctement  de  la  vertu  même  de  justice,  se  tire 

moins  du  droit  qu'ont  les  autres  à  la  vérité,  que  de  la  condi- 

tion même  du  sujet,  qui,  par  le  simple  fait  qu'il  est  homme, 

vivant  avec  d'autres  hommes,  et  qu'il  use  à  leur  endroit  de 
certains  signes  portant  sur  ce  qui  le  regarde,  est  tenu  de  n'user 
de  ces  signes  que  conformément  à  la  vérité  des  choses. 

Vad  secundum  explique  que  «  la  vérité,  selon  qu'elle  est 

connue,  appartient  à  l'intelligence.  Mais  l'homme,  par  sa 
propre  volonté,  par  laquelle  il  use  et  des  habitus  et  des  mem- 

bres, profère  les  signes  extérieurs  qui  doivent  manifester  la 
vérité.  Et,  à  ce  litre,  la  manifestation  de  la  vérité  est  un  acte 

de  la  volonté  ».  D'où  il  suit  que  la  vertu  de  vérité,  principe  de 
cet  acte,  se  trouve  subjectée  dans  la  volonté,  comme  la  justice. 

Vad  (erlium  rappelle  que  «  la  vérité  dont  nous  parlons  main- 
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lenani,  diflV'n'  de  la  vérité  de  la   \ie,  comme  il  a  été  dit  (ail. 

préc,  (i((  .>""').    -  (^)iiai»t  à  la  vérité  de  la  justice,  elle  s'entend 

d'une  ilouble  manière.  D'abord,  selon  (jue  la  ju.stice  elle-même 
«;st  une  certaine  rectitude  réglée  par  la  règle  de  la  loi  divine. 

Vinsi  entendue,  la  \érilé  de  la  Jn.slice  diflere  de  la  vérité  de  la 

vie;  parce  (iiie  la  vérité  de  la  vie  est  selon  laquelle  quelqu'un 

\it  d'une  façon  droite  en  lui-même;  tandis  que  la  vérité  de  la 

justice  est  selon  la(|uelle  qnel<]n"nn  garde  la  rectitude  delà  loi 

dans   les  jugements    »   d'ordre   olliciel,   c    ([u\  se  réfèrent  aux 

autres.  Mais,  prise  en  ce  sens,  la  vérité  de  la  justice  n'appar- 
tient pas  à  la  vérité  dont  nous  parlons  maintenant;   pas  plus 

que  la  vérité  de  la  vie.  D'une  autre  manière,  on  peut  entendre 

la  vérité  de  la  justice,  selon  (jue  quelqu'un,  par  un  motif  de 
justice,  manifeste  la   vérité;  comme  celui  qui,   dans  le  juge- 

ment rendu  en  justice,  confesse  la  vérité,  ou  porte  un  témoi- 
gnage vrai.  Cette  vérité  est  un  acte  particulier  de  la  justice. 

Elle  n'appartient  pas  directement  à  cette  vérité  dont  nous  par- 

lons maintenant  ;  parce  que  dans  la  manifestation  qu'on  y  fait 

de  la  vérité,  l'homme  se  propose  principalement  de  rendre  à 
un  autre  son  droit  »,  non,  proprement  et  premièrement,  de 

proférer  un  signe  extérieur  qui  soit  conforme  à  la  réalité  qu'il 
désigne.  «  Aussi  bien  Aristote,  traitant,  au  livre  lY  de  VÉlhlque 

(ch.   VII,    n.    7;    de   S.    Th.,    leç.    i5),   de   la    vérité  qui  nous 

occupe,  dit  :  JStms  ne  parlons  pus  de  la  réracité  des  aveux  ni  de 

quoi  que  ce  so'd  qui  apparlienne  au  conlenlieux  de  la  justice  ou 
de  l'injustice.   —  La  vérité  de  la  doctrine    consiste  dans  une 

certaine  manifestation  des  vérités  qui  sont  l'objet  de  la  science. 

Et,  par  suite,  cette  vérité-là  non  plus  nappartient  pas  directe- 
ment à  la  vérité  dont  nous  parlons  ;  mais  seulement  la  vérité 

qui  fait  que  quelqu'un  se  montre,  dans  sa  vie  et  dans  ses  discours, 

tel  qu'il  est  et  non  autre  chose  que  ce  qui  est  en  lui,  que  ce  soit  en 
plus  ou  que  ce  soit  en  moins  (Aristote,  ibid.)  Toutefois,  parce 

que  les  vérités,  objets  de  science,  en  tant  qu'elles  sont  connues 
de  nous,  nous  touchent  et  sont  en  nous  ;  à  ce  titre,  la  vérité 

de  la  doctrine  peut  appartenir  à  la  vertu  dont  nous  parlons,  et 

aussi  toute  autre  vérité  qui  fait  que  quelqu'un  manifeste,  par 

parole  ou  par  geste,  ce  qu'il  connaît.  » 
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On  le  voit,  la  vérité  peut  s'entendre  de  bien  des  manières, 

l'ouïes  ses  acceptions  conviennent  en  ceci,  ([non  \  trouve  une 
certaine  adéquation.  —  Quand  celte  adéquation  porte  sur  la 
cliose  connue  et  rinlclligence  qui  connaît,  on  a  la  venir,  objet 

de  science.  —  l/adéqualion  entre  la  loi  et  tout  ce  (jui  se  fait 

dans  la  tenue  d'un  Jugement,  en  justice,  donne  la  vérilé  de  la 
Justice;  et,  aussi,  dans  une  acception  du  même  ordre,  mais 

plus  restreinte,  radéqualioji  enlie  la  déposition  du  témoin,  ou 

l'aveu  du  coupable,  et  la  réalité  des  laits.  —  L'adéquation 
entre  les  paroles  de  celui  qui  enseigne  et  la  vérité  objet  de 

science,  donne  la  vérité  de  la  doctrine.  —  L'adéquation  de  tous 

les  actes  moraux  d'un  être  humain  à  la  règle  de  la  vertu  donne 
ta  vérité  de  la  vie.  —  Quant  à  la  vérité,  vertu  spéciale  et  partie 

de  la  justice,  elle  est  l'adéquation  ou  la  conformité  de  l'extérieur 
d'un  homme  à  son  intérieur. 

Cette  verlu  de  vérité,  que  nous  connaissons  maintenant 

d'une  façon  1res  précise,  doit-elle  s'entendre,  dans  sa  raison 

d'adéquation,  d'une  manière  absolument  rigoureuse,  en  telle 

sorte  qu'il  faille  toujours  que  l'extérieur  traduise  tout  linté- 
rieui",  ou  peut-elle,  en  gardant  sa  raison  de  verlu,  tendre  plutôt 

à  diminuer,  en  telle  sorte  qu'on  dise,  par  son  extérieur,  moins 

(ju'on  a  en  réalité.  La  question,  nous  pouvons  le  pres.sentir 

déjà,  est  fort  intéressante  el  d'ordre  extrêmement  pratique. 

Saint  Thomas  va  la  résoudre  dans  l'article  qui  suit. 

Article  I\  . 

Si  la  vertu  de  vérité  va  vers  le  moins? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  la  vertu  de  vérité  ne 

va  pas  vers  le  moins  ».  —  La  première  déclare  que  <(  comme 
celui  qui  dit  plus  encourt  la  fausseté,  pareillement  aussi  celui 

qui  dit  moins  :  il  n'est  pas  plus  faux,  en  efl'et,  de  dire  que 
({uatre  sont  cinq,  que  de  dire  que  quatre  sont  trois.  Or,  tout 

faux  est  de  soi  chose  mauvaise  qu'on  doit  fuir,  comme  Aristote 
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le  dit  au  livre  IV  de  V Éthique  (oh.  vu,  n,  6;  de  S.  Th.,  leç.  i5). 

Donc  la  verlu  de  vérité  ne  tend  pas  plus  au  moins  qu'au  plus  ». 
—  La  seconde  objection  fait  remarquer  que  «  si  une  vertu 

penche  plutôt  vers  un  extrême  que  vers  l'autre,  cela  vient  de 

ce  que  le  milieu  de  la  vertu  est  plus  près  d'un  extrême  que  de 

l'autre;  c'est  ainsi  que  la  foice  est  plus  près  de  l'audace  que  de 

la  timidité,  ou  de  la  crainte.  Or,  le  milieu  de  la  vérité  n'est 

pas  plus  près  d'un  extrême  que  de  l'autre;  parce  que  la  vérité 

étant  une  certaine  égalité,  elle  consiste  en  ce  milieu  qu'est  le 
point.  Donc  la  vérité  ne  tend  pas  plutôt  vers  le  moins  ».  ̂ -  La 

troisième  objection  dit  que  «  celui-là  «semble  s'éloigner  de  la 
vérité  en  moins,  qui  nie  la  vérité;  et,  en  plus,  celui  qui 

ajoute  à  la  vérité.  Or,  celui  qui  nie  la  vérité  est  plus  contraire 

à  la  vérité  que  celui  qui  y  ajoute  ;  car  la  vérité  ne  souffre  pas 

avec  soi  la  négation  de  la  vérité,  tandis  qu'elle  peut  souffrir 

l'addition.  Donc  il  semble  que  la  vérité  doit  tendre  au  plus 

plutôt  qu'au  moins  ». 

L'argument  sed  contra  cite  l'autorité  «  d'Aristote  »,  qui  «  dit, 

au  livre  IV  de  V Éthique  (endroit  précité,  n.  9),  que  l'homme, 
selon  cette  vertu,  tend  plutôt  à  rester  au-dessous  du  vrai  ».  — 

C'est  même  pour  mettre  dans  tout  son  jour  ce  beau  mot  d'Aris- 
tote, que  saint  Thomas  a  introduit  le  présent  article. 

Au  corps  de  l'article,  le  saint  Docteur  explique  que  «  se  porter 
vers  le  moins,  par  rapport  à  la  vérité,  peut  se  produire  de  deux 

manières.  —  D'abord,  quand  on  affirme  :  tel  celui  qui  ne  ma- 
nifeste pas  tout  le  bien  qui  est  en  lui,  comme  la  science,  ou 

la  sainteté,  ou  autre  chose  de  ce  genre.  Chose  qui  se  fait  sans 

préjudice  de  la  vérité;  car  dans  le  plus  se  trouve  aussi  le 

moins  »  :  lors  donc  qu'on  dit  ou  qu'on  manifeste  seulement 

tel  degré  de  science  ou  de  vertu,  alors  qu'on  a  encore  davan- 
tage, on  ne  pèche  point  contre  la  vérité.  «  Aussi  bien,  sous 

cette  forme,  la  vertu  de  vérité  tend  au  moins.  Cela,  en  effet, 

comme  Arislote  le  dit  au  même  endroit,  paraît  être  plus  pru- 
dent, parce  que  les  excès  ici  sont  à  charge.  Car,  explique  saint 

Thomas,  les  hommes  qui  disent  d'eux-mêmes  plus  qu'ils  ne 

sont,  sont  à  charge  aux  autres,  ayant  l'air  de  vouloir  s'élever 

au-dessus  d'eux;  ceux,  au  contraire,  qui  disent  moins  qu'ils  ne 
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sont,  sont  agréables  aux  autres,  étant  condescendants,  par  mo- 

dération. Et  c'est  pourquoi  l'Apôtre  dit,  dans  la  IP  épître  aux 
Corinlhiens,  ch.  xii  (v.  6)  :  SI  je  veux  me  glorifier,  je  ne  serai  pas 

insensé  :  je  dirai,  en  ejjet,  la  vérité.  Mais  j'en  fais  grâce;  de  peur 

que  quelqu'un  ne  ni  estime  au-dessus  de  ce  qu'il  voit  en  moi  ou  qu'il 

entend  de  moi.  —  D'une  autre  manière,  quelqu'un  peut  aller 

vers  le  moins,  en  niant  :  c'est-à-dire  qu'il  niera  qu'une  chose 

qui  est  en  lui  soit  en  lui.  De  cette  sorte,  il  n'appartient  pas  à 

la  vérité  »,  qui  est  une  vertu,  a  d'aller  vers  le  moins;  car,  en 
agissant  ainsi,  on  encourt  le  faux.  Toutefois,  même  cela  répu- 

gnerait moins  »  que  son  contraire  «  à  la  vertu  qu'est  la  vérité  : 
non  selon  la  raison  propre  de  vérité  »,  qui  rejette  également 

toute  fausseté;  «  mais  selon  la  raison  de  prudence,  qu'il  faut 

sauvegarder  dans  toutes  les  vertus.  C'est,  en  effet,  chose  qui 
répugne  davantage  à  la  prudence,  parce  que  plus  périlleuse  et 

plus  à  charge  aux  autres,  que  quelqu'un  estime  ou  prétende 

avoir  quelque  chose  qu'il  n'a  pas,  que  d'estimer  ou  de  dire 

qu'il  n'a  pas  ce  qu'il  a  ». 
«  Et  par  là,  ajoute  saint  Thomas,  se  trouvent  résolues  toutes 

les  objections  ». 

A  l'appui  de  la  doctrine  si  sage  que  vient  de  nous  exposer 
saint  Thomas  dans  cet  article  et  (jui  avait  déjà  été  signalée  par 

Aristote  lui-même,  nous  pouvons  apporter  ces  belles  stances 

de  Corneille  dans  sa  traduction  de  ['Imitation  (livre  I,  ch.  vu)  : 

Ne  le  crois  pas  plus  saint  qu'aucun  autre  pécheur. 
Quoi  qu'on  te  veuille  dire  : 

Dieu,  qui  connaît  tout  l'homme,  et  qui  voit  dans  ton  cœur, 
Souvent  te  répute  le  pire, 

Quand  tu  t'estimes  le  meilleur. 

Ces  bonnes  actions  sur  qui  chacîm  se  fonde 
Pour't'élever  aux  cieux, 

Ne  partent  pas  toujours  d'une  vertu  profonde; 
Et  Dieu,  qui  voit  par  d'autres  yeux, 
En  juge  autrement  que  le  monde. 

Non  qu'il  nous  faille  armer  contre  la  vérité, 
Pour  juger  mal  des  nôtres; 

Voyons-en  tout  le  bien  avec  sincérité. 
Mais  croyons  encor  mieux  des  autres, 

Pour  conserver  l'humilité. 
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La  veilu  de  \érité,  vertu  qui  est  une  parlic  poleuliellc  de  la 

justice,  consiste  à  se  montrer  extérieurement,  dans  ses  paroles 

ou  dans  ses  actes,  tel  qu'on  est  intérieurement,  selon  que  la 
prudence  ou  la  sagesse  le  demande,  dans  le  commerce  quoti- 

dien de  sa  vie  avec  les  autres.  Cette  vertu,  étant  une  vertu 

morale,  doit  se  trouver  au  milieu  entre  des  vices  opposés,  dont 

l'un  péchera  par  excès  et  l'autre  par  défaut  :  l'excès  portera  le 

nom  de  jactance  :  le  défaut  s'appellera,  on  latin,  ironia,  au  sens 
que  nous  verrons.  Seulement,  cette  vertu  a  ceci  de  particulier 

que  pouvant  se  trouver  dans  les  paroles  et  dans  les  actes,  les 

vices  opposés  dont  nous  parlons  s'appliqueront  à  deux  sortes 
de  vices,  tous  deux  opposés  à  la  vertu  de  vérité  :  lun,  plus 

spécialement,  dans  les  paroles;  savoir  le  mensonge  :  l'autre,  plus 
spécialement  dans  les  actes;  savoir  la  simulation  ou  ï/vypocri^ie. 

«  Nous  devons  maintenant  considérer  ces  divers  vices  opposés 

à  la  vertu  de  vérité  :  premièrement,  le  mensonge;  seconde- 

ment, la  simulation  ou  l'hypocrisie;  troisièmement,  la  jactance 

et  »,  quatrièmement,  «  le  vice  opposé  »,  c'est-à-dire  l'ironie. 

—  L'étude  du  mensonge  va  faire  l'objet  de  la  question  sui- 
vante. 



QUESTION   C\ 

DU    MENSONGK 

Cette  question  comprend  quatre  articles  : 

1°  Si  le  mensonge  est  toujours  opposé  à  la  vérité,  comme  conte- 
nant la  fausseté  ? 

1"  Des  espèces  du  mensonge. 
"6"  Si  le  mensonge  est  toujours  un  péché;' 
'i'  S'il  est  toujours  un  péché  mortel  ;• 

\rticle  Premif.m. 

Si  le  mensonge  est  toujours  opposé  à  la  vérité? 

Cet  article  est  essentiel  dans  la  question  du  mensonge.  Il 

va,  de  façon  très  précise,  en  marquer  la  nature.  —  Trois  ob- 

jections veulent  prouver  que  a  le  mensonge  n'est  pas  toujours 
opposé  à  la  vérité  ».  —  La  première  arguë  de  ce  que  «  les 
choses  opposées  ne  peuvent  pas  coevister  ensemble.  Or,  le 

mensonge  peut  coexister  ensemble  avec  la  vérité  :  celui,  en 

effet,  qui  dit  une  chose  vraie,  la  croyant  fausse,  ment,  comme 

le  dit  saint  Augustin,  dans  son  livre  Contre  le  mensonr/e 

(ch.  m).  Donc  le  mensonge  n'est  pas  opposé  à  la  vérité  ». 
—  La  seconde  objection  remarque  que  «  la  vertu  de  vérité 
ne  consiste  pas  seulement  dans  les  paroles,  mais  aussi  dans 

les  actes;  car,  selon  Aristote,  au  livre  IV  de  V Éthique  {ch.  vu, 

n.  4  ;  de  S.  Th.,  leç.  lô),  cette  vertu  fait  qu'on  dit  vrai 
dans  ses  paroles  et  dans  sa  vie.  Or,  le  mensonge  consisté  seu- 

lement dans  les  paroles;  il  est  dit,  en  effet,  que  le  mensonge 

est  une  fausse  signification  de  la  parole  (Maître  des  Sentences, 

liv.  III,  dist.  XXXVIII  ;  cf.  S.  Augustin,  Du  mensonge,  ch.  xii). 

Donc  il  semble  que  le  mensonge  ne  s'oppose  pas  directement 
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à  la  vertu  de  vérité  ».  —  La  troisième  objection  en  appelle  à 
«  saint  Augustin  »,  qui  «  dit,  dans  le  livre  Contre  le  mensonge 

(eh.  in),  que  ta  faute  de  cetid  qui  ment  est  te  désir  de  tromper. 

Or,  ceci  ne  s'oppose  point  à  la  vérité,  mais  plutôt  à  la  bienveil- 

lance ou  à  la  justice.  Donc  le  mensonge  ne  s'oppose  point  à 
la  vérité  ». 

L'argument  sed  contra  est  un  autre  texte  de  «  saint  Augus- 
tin »,  qui  «  dit,  au  même  livre  Contre  te  mensonge  (ch.  iv)  : 

Nul  ne  doute  que  celui-là  ne  mente,  qui  énonce  le  faux  dans  le  but 
de  tromper.  Et  donc  il  est  manifeste  que  le  mensonge  est  une 

énonciat  ion  fausse  avec  la  volonté  de  tromper.  Or,  ceci  s'oppose 

à  la  vérité.  Donc  le  mensonge  s'oppose  à  la  vérité  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  nous  fait  remarquer  que 

((  l'acte  moral  tire  son  espèce  de  deux  choses  ;  savoir  :  de  l'objet; 

et  de  la  fin.  C'est  qu'en  effet  la  fin  est  l'objet  de  la  volonté,  qui 
est  la  première  cause  du  mouvement  dans  les  actes  moraux. 

Et,  d'autre  part,  toute  puissance  mue  par  la  volonté  a  son  objet, 

qui  est  l'objet  prochain  »  ou  immédiat  «  de  l'acte  volontaire: 

lequel  objet  avec  l'acte  qui  porte  sur  lui  est  à  l'acte  de  la  vo- 
lonté portant  sur  la  fin  »  objet  propre  de  la  volonté,  «  ce  que 

le  matériel  est  au  formel;  comme  il  ressort  de  ce  qui  a  été  dit 

plus  haut  »  {l''-2"^,  q.  i8,  art.  6)  ;  on  remarquera  la  netteté  et  la 
précision  du  court  résumé  que  vient  de  nous  donner  saint 

Thomas  de  cette  question,  si  délicate,  du  volontaire,  ou  plutôt 

de  la  double  raison  d'objet  et  de  fin  dans  cet  acte;  et  comment 
le  saint  Docteur  a  su,  dans  ces  quelques  mots  redits  ici,  appor- 

ter, sur  cette  question,  un  surcroît  de  lumière  :  (cf.  dans  la  l''-2'", 
toutes  les  deux  questions  i8  et  19).  Après  ce  lumineux  rappel 

de  notions  indispensables  pour  la  solution  du  point  qui  nous 

occupe,  saint  Thomas  poursuit:  «  Il  a  été  dit  (q,  109,  art.  2, 

ad  2""*;  art.  3),  que  la  vertu  de  vérité,  et,  par  conséquent,  les 
vices  opposés,  consiste  dans  la  manifestation,  qui  se  fait  par 

certains  signes.  Cette  manifestation,  ou  énonciation  »,  prise  en 

elle-même,  «  est  un  acte  de  la  raison  qui  rapproche  le  signe  et 

la  chose  signifiée  :  toute  représentation,  en  effet,  consiste  dans 

un  certain  rapprochement,  qui  appartient  proprement  à  la 

raison;  aussi  bien,  quoique  les  animaux  sans  raison  manifes- 
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lerit  certaines  choses,  ils  ne  se  proposent  pourtant  pas  celte 

manifestation  »  ni  ils  n'en  ont  conscience,  ne  saisissant  pas 

eux-mêmes  le  rapport  qu'il  y  a  entre  le  signe  qu'ils  profèrent 
et  la  chose  que  ce  signe  exprime,  «  mais,  poussés  par  l'instinct 
naturel,  ils  accomplissent  certains  actes,  qui  ont,  comme  suite 

ou  conséquence,  la  manifestation  »  insoupçonnée  de  l'animal 
lui-même.  Voilà  donc  ce  qu'est  la  manifestation,  prise  en  soi 
et  considérée  dans  son  être  propre  ou  spécifique  :  elle  est  un 

acte  de  la  raison.  «  Toutefois,  en  tant  que  cette  manifestation 

ou  cette  énonciation  est  un  acte  moral,  il  faut  qu'il  soit  vo- 

lontaire et  dépende  de  la  volonté.  D'autre  part,  l'objet  propre 
de  la  manifestation  ou  de  renonciation  est  le  vrai  ou  le  faux; 

et  l'intention  de  la  volonté  désordonnée  peut,  à  ce  sujet,  se 

porter  sur  deux  choses  :  l'une,  qui  est  de  faire  que  le  faux  soit 

énoncé;  l'autre,  qui  est  l'effet  propre  de  renonciation  fausse, 

savoir  que  quelqu'un  soit  trompé  par  là.  Si  donc  ces  trois 
choses  concourent;  savoir  :  que  soit  fausse,  la  chose  qui  est 

énoncée;  et  qu'on  ait  la  volonté  d'énoncer  cette  chose  fausse; 

et  qu'on  ait  aussi  l'intention  de  tromper;  alors,  on  a  :  et  la 
fausseté,  au  sens  matériel,  parce  que  ce  qu'on  dit  est  faux;  et 
la  fausseté,  au  sens  formel,  en  raison  de  la  volonté  de  dire  une 

chose  fausse  ;  et  la  fausseté,  au  sens  effectif,  à  cause  de  la  vo- 

lonté d'imprimer  le  faux  »  dans  l'esprit  d'autrui.  «  Mais, 
cependant,  la  raison  de  mensonge  se  prend  de  la  fausseté 

formelle,  selon  que  quelqu'un  a  la  volonté  d'énoncer  une  chose 
fausse.  Aussi  bien  le  mensonge  est  appelé  de  ce  nom,  parce 

qu'il  est  contre  ce  qu'on  a  dans  resprit  (en  Isiiin  contra  mentem). 
—  Par  conséquent,  si  quelqu'un  énonce  une  chose  fausse,  la 
croyant  vraie,  on  a  le  faux  au  sens  matériel,  mais  non  au  sens 

formel  ;  car  la  fausseté  se  trouve  là  contre  l'intention  de  celui 

qui  parle.  Le  faux  n'a  donc  pas,  dans  ce  cas,  la  raison  parfaite 
de  mensonge;  ce  qui,  en  effet,  est  en  dehors  de  l'intention  est 

chose  accidentelle  »,  dans  l'acte  moral;  «  et,  par  suite,  la  dif- 
férence spécifique  de  cet  acte  ne  peut  pas  venir  de  là.  —  Si,  au 

contraire,  quelqu'un  dit  le  faux,  au  sens  formel,  ayant  la  vo- 
lonté de  dire  une  chose  fausse,  bien  que  ce  qui  est  dit  soit 

vrai,  en  tant  cependant  que  cet  acte  est  volontaire  et  d'ordre 
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inoral,  il  a  de  soi  la  fausseté,  et  la  vérité  s'y  trouve  accidenlel- 

lemenl.  il  arrive  donc  à  l'espèce  du  inensonf^o.  Qu'en  plus 

de  cela,  quohju'un  entende  constituer  la  fausseté  dans  l'opinion 

d'un  autre  en  le  trompant,  ceci  n'appartient  pas  à  l'espèce  du 
mensonge,  mais  à  une  certaine  perfection  de  ce  mensonge; 

comme,  du  reste,  dans  les  choses  naturelles  et  physiques,  une 

chose  a  son  espèce  si  elle  a  sa  forme,  bien  que  l'effet  extérieur 

de  cette  forme  manque  :  ce  cfu'on  voit,  par  exemple,  dans  le  corps 
lourd  qui  est  tenu  par  force  en  haut  et  ('nq)èché  de  tomber 

selon  que  sa  forme  l'exigerait  ».  —  Ainsi  donc,  conclut  saint 

Thomas,  l'on  \oit  que  le  mensonge  directement  et  formelle- 

ment s'oppose  à  la  vertu  de  vérité  ».  Cette  vertu,  en  efl'el, 
consiste  proprement  et  essentiellement  dans  la  disposition  qui 

fait  vouloir  être  vrai  dans  tout  acte  ou  signe  extérieur  ordonné 

à  manifester  l'intérieur. 

L'ad  primum  déclare  que  «  toute  ciiose  se  juge  plus  par  ce 

qui  s'y  trouve  formellement  et  de  soi  que  par  ce  qui  lui  appar- 
tient matériellement  et  accidentellement.  El  voilà  pourquoi,  il 

est  plus  opposé  à  la  vérité,  selon  qu'elle  est  une  vertu  morale, 

que  quelqu'un  dise  vrai,  entendant  dire  faux,  que  s'il  dit  faux, 
entendant  dire  vrai  ».  -  Donc,  bien  que  le  vrai  se  trouve  là 

matériellement  et  accidentellement,  c'est  le  faux  qui  s'y  trouve 
formellement. 

L'ad  secundum  répond  que  «  comme  saint  Augustin  le  dit. 
au  livre  11  De  la  doctrine  chrélienne  (ch.  ni),  les  mots  ou  les 

paroles  tiennent  la  première  place  parmi  tous  les  autres  signes. 

Lors  donc  que  l'on  dit  f(ac  le  mensonge  est  une  fausse  sitjni/i- 
calion  des  paroles,  sous  ce  dernier  mot,  on  entend  tout  signe. 

Et,  par  suite,  celui  f(ui  par  des  signes  entendrait  signifier  quel- 
que chose  de  faux,  ne  serait  pas  exempt  de  mensonge  »,  bien 

que  le  mensonge  se  dise  plus  spécialement  du  signe  faux  qu'est 
la  parole. 

L'«d  ierliam  fait  observer  que  i'  le  désir  de  tromper  appartient 

à  la  perfection  du  mensonge,  non  à  son  espèce;  pas  plus  qu'un 

effet  n'appartient  à  l'espèce  de  sa  cause  ».  —  Si  donc  on  définit 
le  mensonge  :  parler  autrement  quon  ne  pense,  avec  Vintcntion 

de  tromper  :  de  ces  deux   éléments,  le  premier  seul  constitue 
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l'essence  seule  du    mensonge;    l'autre  n'en    est  qu'une  sorte 
d'achèvement. 

Le  mensonge  est  donc,  essentiellement,  le  contraire  de  la 

vertu  de  vérité  :  de  même  que  celle-ci  fait  qu'on  veut  user  de 

signes  correspondant  à  ce  qu'on  a  dans  son  esprit  et  qui  sont 
ordonnés  à  le  manifester;  de  même,  et  en  sens  tout  à  fait  op- 

posé, le  mensonge  fait  qu'on  veut  user  désignes  ne  correspon- 

dant pas  à  ce  qu'on  a  dans  l'esprit,  en  telle  sorte  que,  dans 

l'intention  qu'on  a,  ces  signes  sont  censés  manifester  ce  qu'on 

a  dans  l'esprit  et  ne  le  manifestent  pas  ou  manifestent  le  con- 

traire. Par  exemple,  on  demande,  au  sujet  de  quelqu'un,  s'il 

a  fait  telle  chose.  De  ceux  qui  entendent  la  question,  l'un, 

pensant  que  ce  quelqu'un  ne  l'a  pas  fait,  répond  que  oui.  A 

supposer,  par  hypothèse,  qu'il  soit  vrai  que  ce  quelqu'un  l'a 

fait,  il  n'en  demeure  pas  moins  que  celui  qui  a  répondu  a 

menti,  par  ce  qu'en  disant  oui,  il  croyait  intérieurement  que 

c'était  non.  Et,  ainsi,  le  mensonge  est  constitué  essentiellement 
par  le  recours  conscient  à  un  signe  qui  est  le  contraire  de  ce 

qu'on  est  censé  manifester  par  ce  signe.  C'est  un  manque  de 

conformité,  dans  l'intention  de  celui  qui  l'emploie,  entre  le  signe 
et  la  chose  signifiée  par  lui.  —  Une  fois  précisée  la  nature  du 

mensonge,  saint  Thomas  s'enquiert  de  ses  espèces.  C'est  l'objet 

de  l'article  qui  suit. 

Article  II. 

Si  le  mensonge  est  suffisamment  divisé  par  la  division 
en  mensonge  officieux,  joyeux,  et  pernicieux? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  <(  le  mensonge  est  insuf- 

fisamment divisé  par  la  division  en  mensonge  officieux,  joyeux 

et  pernicieux  ».  —  La  première  déclare  que  «  la  division  doit 
être  donnée  selon  les  choses  qui  conviennent  par  soi  à  ce  qui 

est  ainsi  divisé  ;  comme  on  le  voit  par  Aristote,  au  livre  \  II 

des  Métaphysiques  (de  S.  Th.,  leç.  12  ;  Did.,  liv.  VI,  ch.  xii, 

n.  5,  7).  Or,  l'intention  de  l'efl'et  est  en  dehors  de  l'espèce  de 
XII.  —  La  Religion.  4o 
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l'acte  moral,  et  lui  est  accidentelle,  à  ce  qu'il  semble  :  d  où  il 

suit  d'ailleurs  que  des  eflets  intiiiis  peuvent  venir  d'un  seul  et 

même  acte.  El,  précisément,  la  division  dont  il  s'agit  est  don- 
née selon  l'intention  de  letTet  :  car  le  mensonge  joyeux  est 

celui  (jui  se  fait  pour  amuser;  le  mensonge  oiTicieux,  celui  qui 

se  fait  dans  un  but  d'utilité  ;  le  mensonge  pernicieux,  celui 

qui  se  fait  dans  le  but  de  nuire.  Donc  ce  n'est  j)as  à  propos 
que  le  mensonge  est  divisé  de  la  sorte  ».  —  La  seconde  objec- 

tion apporte  l'autorité  de  «  saint  Augustin»,  qui  «  dans  le  livre 
Contre  le  mensowje  (ch.  xiv),  divise  le  mensonge  en  huit  par- 

ties. La  première  est  le  mensonge  dans  la  doctrine  de  la  reli- 
gion; la  seconde  est  le  mensonge  qui  se  fait  pour  ne  servir  à 

personne  et  nuire  à  quelqu'un:  la  troisième,  celui  qui  serf  à  un 

en  telle  sorte  qu'il  nuit  à  un  autre;  la  quatrième,  celui  qui  se 
fait  powr  le  seul  plamr  de  mentir  et  de  tromper;  la  cinquième, 

celui  qui  se  fait  par  désir  de  plaire  ;  la  sixième,  celui  qui  ne  nuit 

à  personne  et  sert  à  quelqu'un  pour  conserver  de  l'argent;  la 

septième,  celui  qui  ne  nuit  à  personne  et  sert  à  quelqu'un  pour 
éviter  la  mort  ;  la  huitième,  celui  qui  ne  nuit  à  personne  et  sert 

à  quelqu'un  pour  éviter  la  souillure  corporelle.  Donc  il  semble 
que  la  première  division  du  mensonge  est  insuffisante  ».  Nous 

verrons  de  quelle  manière  saint  Thomas  saura  concilier  ces 

deux  divisions  et  montrer  leur  parfaite  harmonie.  —  La  troi- 

sième objection  en  appelle  à  «  Aristote  »,  qui,  «  au  livre  IV 

de  l'Éthique  (ch.  vu,  n.  2,  3,  6;  de  S.  Th.,  leç.  i5),  divise  le 
mensonge  en  Jactance,  excédant  le  vrai  dans  ses  paroles,  et  en 

ironie,  restant  en  deçà  du  vrai.  Or,  ces  deux  choses-là  ne  sont 

contenues  sous  aucun  des  membres  précités.  Donc  la  division 

du  mensonge  dont  il  s'agit  est  mal  tracée  ». 

L'argument sed  contra  oppose  que  «  sur  ces  mots  du  psaume 
(v,  V.  7)  :  Tu  perdras  tous  ceux  qui  disent  le  mensonge,  la  glose 

dit  qu'il  y  a  trois  genres  de  mensonges.  Les  uns  sont  pour  le  bien 

et  C avantage  de  quelqu'un.  Il  est  aussi  un  autre  genre  de  men- 
songe, qui  se  fait  par  mode  de  jeu.  Enfin,  il  est  un  troisième 

genre,  qui  a  pour  cause  la  malice.  Le  premier  s'appelle  officieux; 
le  second,  joyeux;  le  troisième,  pernicieux.  Donc  le  mensonge 

se  divise  en  ce?  trois  choses  qui  ont  été  dites  ». 
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Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  répond  que  «  le  mensonge 

peut  se  diviser  d'une  triple  manière.  —  D'abord,  selon  la  rai- 
son même  du  mensonge;  et  cette  division  est  la  propre  divi- 

sion du  mensonge,  celle  qui  lui  convient  par  soi.  De  cette 

sorte,  le  mensonge  se  divise  en  deux;  savoir  :  le  mensonge  qui 

dépasse  la  vérité  en  plus;  ce  qui  apparlicnl  à  ]a  jactance  :  et  le 

mensonge  qui  reste  en  deçà  de  la  vérité,  en  moins  ;  ce  qui 

appartient  à  Vironic:  comme  on  le  voit  par  Âristote,  au  livre  I\ 

de  VÉUiique  (cli.  vu,  n.  2,  3,  G  ;  de  S.  Th.,  leç.  i5).  Cette 

division  est  dite  être  la  division  par  soi  du  mensonge,  parce 

que  le  mensonge,  en  tjant  que  tel,  s'oppose  à  la  vérité,  comme, 
il  a  été  dit  (art.  préc.)  ;  el  la  vérité  est  une.  certaine  égalité,  à 

laquelle  s'oppose,  de  soi,  ce  qui  est  plus  et  ce  qui  est  moins».: 

par  conséquent,  qu'on  dise  plus,  comme  dans  la  jactance,  ou 

qu'on  dise  moins,  comme  dans  l'ironie,  c'est  toujours  un 

mensonge  que  l'on  dit,  puisque,  dans  un  cas  comme  dans 

l'autre,  on  ne  dit  point  la  vérité. 

«  D'une  autre  manière,  on  peut  diviser  le  mensonge,  en 

tant  qu'il  a  la  raison  de  coulpe,  selon  les  choses  qui  aggra- 

vent ou  diminuent  cette  coulpe,  du  côté  de  la  fin  qu'on  se 

propose.  Or,  la  faute  du  mensonge  est  aggravée,  si  quelqu'un 

a  pour  but,  dans  son  mensonge,  le  dommage  d'un  autre  :  et 

ceci  s'appelle  le  mensonge  pernicieux.  La  faute  du  mensonge 
est,  au  contraire,  diminuée,  si  le  mensonge  est  ordonné  à 

quelque  bien  :  que  ce  soit  un  bien  agréable,  auquel  cas  on  a 

le  mensonge  joyeux;  ou  un  bien  utile,  et  c'est  le  mensonge 

officieux,  où  l'on  se  propose  d'aider  quelque  autre  ou  d'écarter 

de  lui  quelque  dommage.  C'est  le  mode  dont  le  mensonge  est 
divisé,  dans  la  division  qui  a  élé  marquée  »  et  qui  formait 

l'objet  du  présent  article. 

«  D'une  troisième  manière,  le  mensonge  se  divise,  plus 

universellement,  selon  l'ordre  qu'il  a  à  la  fin,  soit  que  par  là 
se  trouve  accrue  ou  diminuée  la  faute  du  mensonge,  soit 

qu'elle  demeure  ce  qu'elle  est.  A  ce  titre,  on  a  la  division  en 

huit  membres,  qui  a  été  donnée  »  à  l'objection  deuxième,  avec 
saint  Augustin.  «  De  cette  division,  les  trois  premiers  mem- 

bres sont  contenus  sous  le  mensonge  pernicieux.  Ce  mensonge, 
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en  effet,  ou  bien  va  contre  Dieu  ;  et  ici  se  trouve  le  premier 

mensonge  dans  la  doctrine  de  la  religion.  Ou  l)ien  il  est  contre 

l'homme  :  soit  avec  la  seule  intention  de  nuire  à  quelqu'un  ; 
et  on  a  le  second  mensonge,  qui  ne  serf  à  personne  et  nuit  à 

i/uelqu'un  :  soit  qu'avec  l'intention  de  nuire  à  l'un,  on  ait  aussi 

l'intention    d'être   utile  à  quelqu'autre  ;    et  c'est  le  troisième 

mensonge,    qui   sert  à  l'un  et  nuit  à   Vautre.   Parmi  ces    trois 
mensonges,   le  premier   est  le   plus  grave  ;    car   toujours   les 

péchés  qui  sont  contre  Dieu  sont  plus  graves,  comme  il  a  été 

dit  plus  haut  (q.  9/^,  art.  3;    /"-S"^,  q.  73,  art.  3).  Le  second 
<3st  aussi  plus  grave  que  le  troisième,  la  gravité  de  celui-ci  étant 

diminuée  par    l'intention    qu'on  a  d'être   utile  à   quelqu'un. 
Après  ces  trois  premiers  mensonges,  qui  ajoutent  à  la  gravité 

de  la  faute  dans  le  mensonge,  vient  le  quatrième,  lequel  a  le 

degré  propre  au  mensonge,  sans  addition  et  sans  diminution. 

C'est  le  mensonge  qui  se  fait  pour  le  seul  plaisir  de  mentir,  chose 
qui  procède  de  r/ia6f7«.v  du  vice  même  du  mensonge.  Aussi  bien 

Aristotc  dit,  au  livre  IV  de  VÉthique  (ch.  vu,  n.  12  ;  de  S.  Th., 

leç.  i5),  que  celui  qui  est  menteur,  par  cela  même  qu'il  est  tel 
en  raison  de  Vhahitus  trouve  son  plaisir  dans  le  mensonge  même. 

Les  quatre  modes  qui  viennent  après   diminuent  la  faute  du 

mensonge.  Et,  en  effet,' le  cinquième  est  le  mensonge  joyeux, 
qui  se  fait  en  vue  de  plaire.   Quant  aux  trois  autres,  ils  sont 

contenus  sous  le  mensonge  officieux.  Et,  en  lui,  on  se  propose 

ce  qui  est  utile  à  autrui  :  ou  bien  quant  aux  choses  extérieu- 

res ;   et  c'est  le  sixième  mensonge,  qui   sert  à  quelqu'un  pour 

conserver  son  argent  :  ou  bien  il  est  utile  au  corps  ;  et  c'est  le 

septième  mensonge,  qui  empêche  la  mort  d'un  homme  :  ou  bien 
il  est  aussi  utile  à  l'honnêteté  de  la  vertu  ;  et  c'est  le  huitième 

mensonge,  où  est  empêchée  la  souillure  illicite  du  corps.  D'autre 

part,  il  est  clair  que  plus  le  bien  qu'on  se  propose  est  meil- 

leur, la  faute  du  mensonge  est  d'autant  plus  diminuée.  D'où 

il  suit  que  si  quelqu'un  y  prend  garde  avec  soin,  à  l'ordre  de 

rénumération   faite   là,    correspond   l'ordre  de  gravité  de  la 
faute  dans  ces  quatre  dernières  sortes  de  mensonge.  Et,  en  effet, 

le  bien  utile  l'emporte  sur  le  bien  qui  consiste  dans  le  seul 

plaisir;  de  même  la  vie  corporelle  l'emporte  sur  la  richesse  ;  et 
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l'honnêteté  l'emporte,    à  son  tour,    même  sur  la  vie  corpo- 
relle ». 

«  Par  où  l'on  voit,  ajoute  saint  Thomas,  que  les  objections 
se  trouvent  résolues  ».  —  On  a  pu  se  convaincre  aussi,  par  ce 
lumineux  article,  notamment  dans  la  troisième  partie,  de 

tout  ce  qu'a  eu  de  merveilleuse  sagacité  le  génie  de  notre  saint 
Docteur  pour  mettre  en  leur  jour  le  plus  favorable  les  textes 

des  Pères  qui  sembleraient  parfois  faire  le  plus  de  difficulté. 

Après  avoir  étudié  le  mensonge  dans  sa  nature  et  dans  ses 

espèces,  nous  devons  maintenant  examiner  la  raison  de  péché 

en  lui  :  faut-il  dire  que  tout  mensonge  est  un  péché  ;  tout 

mensonge  est-il  un  péché  mortel  ?  —  Le  premier  point  va 

faire  l'objet  de  l'article  qui  suit,  l'un  des  plus  importants  pour 
maintenir  dans  tout  son  éclat  et  dans  toute  sa  pureté  la  par- 

faite dignité  morale  de  l'agir  humain  dans  les  rapports 
sociaux  des  hommes  entre  eux. 

Article  111, 

Si  tout  mensonge  est  un  péché  ? 

Six  objections  veulent  prouver  que  «  tout  mensonge  n'est 

pas  un  péché  ».  —  La  première  dit  qu'  «  il  est  manifeste  que 

les  Évangélistes,  en  écrivant  l'Évangile,  n'ont  point  péché.  Et, 

cependant,  il  semble  qu'ils  ont  dit  quelque  chose  de  faux  :  car 
les  paroles  du  Christ,  et  aussi  des  autres,  sont  fréquemment 

rapportées,  par  l'un,  d'une  manière;  et,  par  l'autre,  d'une 

autre  :  d'où  il  suit,  semble-t-il,  que  l'un  ou  l'autre  a  dit  faux. 

Donc  tout  mensonge  n'est  pas  un  péché  ».  —  La  seconde 

objection  déclare  que  «  nul  n'est  récompensé  de  Dieu  pour  un 

péché.  Or,  les  sages-femmes  d'Egypte  furent  récompensées 
par  Dieu  pour  leur  mensonge  ;  il  est  dit,  en  effet,  dans 

VExode,  ch.  i  (v.  21),  que  Dieu  leur  édifia  des  maisons.  Donc 

le  mensonge  n'est  pas  un  péché  ».  —  La  troisième  objection 
fait  remarquer  que  «  les  actions  des  saints  sont  racontées  dans 
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rÉcrilure  sainte  pour  servir  de  modèle  à  la   vie  des  hommes. 

Or,  nous  lisons  de  certains  personnages  très  saints,  qu'ils  ont 

menti.  C'est  ainsi  qu'on  lit,  dans  la  Genèse,  eh.  xn  (v.  i3,  19) 

et  XX  (v.  2,  5),  qu'Abraham  dit  de  sa  femme  qu'elle  était  sa 

sœur.   De   même,   Jacob   menlil,    disant  qu'il   était   Ésaû  ;    et 
cependant,  il  obtint  la  bénédiction,  comme  on  le  voit  dans  la 

Genèse,  ch.    xxvn.    Judith,    aussi,    est  louée  (Judith,   ch.  xv, 

v.  10),  bien  que  cependant  elle  eût  menti  à  Hoio[)h('rne  (ch.  x, 

v.  12,  i3;  ch.  xi).  Donc  tout  mensonge  n'est  pas  un  péché  ». 
—  La  quatrième  objection   apporte  celle  règle  de  prudence, 

qu'  «  il  faut  choisir  un  moindre  mal  pour  en  éviter  un  plus 

grand  :   c'est  ainsi  que  le   médecin  coupe   un    membre  pour 

empêcher  que  tout  le   corps  ne  se  gâte.  Or,  c'est  un  moindre 

mal  si  quelqu'un  produit   une  opinion    fausse  dans   l'esprit 

d'un  autre,  que  si  tel  autre  tue  ou  est  tué.  Donc  il  est  permis 

à  un  homme  de  mentir  pour  préserver  tel  autre  de  l'homicide, 
ou  tel  autre  de   la  mort  ».   —  La  cinquième  objection  note 

que  «  c'est  un  mensonge,    si   quelqu'un   n'accomplit  pas  ce 

qu'il  a  promis.  Or,   il  y  a  des   promesses  qu'on   ne  doit  pas 
accomplir.  Saint  Isidore  dit,  en  eflet  {Synonymes,  liv.  II,  n.  58)  : 

Si  la  promesse  est  mauvaise,  garde-loi  d'y  êlre  fidèle.  Donc  tout 

mensonge  n'est  pas  à  éviter  ».   —  La  sixième  objection  arguë 

de  ce  que  «  si  le  mensonge  est  un  péché,  il  semble  que  c'est 

parce  que   l'homme,  en  mentant,    trompe  son    prochain  ;    et 
voilà  pourquoi  saint  Augustin  dit,  au  livre  Contre  le  mensonge 

(ch.  xxi)  :  Quiconque  pense  qu'il  est  un  genre  de  mensonge  qui  ne 

soit  pas  un  péché  se  trompe  lui-même  grossièrement  ;  alors  qu'il 
se  croit  honnête  en  trompant  les  autres.  Or,  tout  mensonge  ne 

va  pas  à  tromper  autrui  ;  et,  par  exemple,  le  mensonge  joyeux 

ne  trompe  personne  :  ces  sortes  de  mensonges,  en  efl'et,  ne  se 

disent  point  pour  qu'on  les  croie,  mais  seulement  pour  amuser  ; 

aussi   bien    on    trouve    aussi    parfois   jusque   dans   l'Ecriture 
sainte  des    expressions   hyperboliques.   Donc  tout    mensonge 

n'est  pas  un  péché  ». 

L'argument  sed  contra  se  contente  d'apporter  ce  beau  texte 
de  V Ecclésiastique,  ch.  vu  (v.  i4)  :  Garde-toi  de  dire  aucun  men- 
songe. 
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Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  va  nous  donner  une 
raison,  qui  coupe  court,  à  tout  jamais,  à  tout  vain  subterfuge, 

d'où  qu'il  puisse  venir,  qu'on  pourrait  apporter  pour  essayer 
de  justifier  le  toujours  détestable  et  injustifiable  mensonge. 

«  Cela,  nous  dit-il,  qui  est  mauvais  en  soi  et  selon  son  espèce, 
ne  peut  en  aucune  manière  être  bon  et  permis;  car,  pour 

qu'une  chose  soit  bonne,  il  faut  que  tout  concoure  en  bien  : 
le  bien,  en  effet,  requiert  Hritégrité  du  tout:  tandis  que  te  mal 

est  causé  par  n'importe  quel  manque  ou  défaut,  comme  l'observe 
saint  Denys,  au  chapitre  iv  des  Noms  Divins  (de  S.  Th.,  leç.  •22). 

Or,  le  mensonge  est  mauvais  de  son  espèce.  C'est,  en  effet,  un 
acte  qui  tombe  sur  une  matière  indue;  car  les  mots  étant  na- 

turellement les  signes  des  pensées,  c'est  chose  contre  nature 

et  indue  que  quelqu'un  signifie  par  les  mots  ce  qu'il  n'a  pas 

dans  l'esprit.  Aussi  bien  Aristote  dit,  au  livre  IV  de  VÉthique 
(ch.  VII,  n.  6;  de  S.  Th.,  leç.  i5),  que  le  mensonge  est  de  soi 

chose  mauvaise  et  qu'il  faut  fuir  ;  tandis  que  le  vrai  est  chose  bonne 

et  louable.  11  s'ensuit  que  tout  mensonge  est  un  péché,  comme, 

du  reste,  saint  Augustin  l'affirme  dans  son  livre  Contre  le  men- 
songe »  (ch.  I,  XXI  .  —  La  conclusion,  on  le  voit,  est  tout  ce 

qu'il  y  a  de  plus  net;  et  la  raison,  apportée  pour  la  prouver, 
ne  souffre  point  de  réplique.  Tout  mensonge  est  un  péché  ; 

parce  que  tout  mensonge  est,  essentiellement,  chose  contre 

nature;  que  rien  jamais  ne  saurait  rendre  bonne.  Et  c'est 

chose  contre  nature,  parce  que  c'est  une  signification  de  ce 

qui  est  dans  l'esprit,  qui  n'a  rien  dans  l'esprit  qui  lui  corres- 

ponde :  voilà  la  raison  foncière,  tirée  de  l'essence  même  du 
mensonge,  qui  fait  que  le  mensonge  est  chose  mauvaise. 

Vad  primum  répond  à  la  difficulté  tirée  de  la  diversité  qu'on 
remarque  dans  les  Évangiles  pour  la  relation  des  mêmes  faits 

ou  des  mêmes  discours.  «  Ni  dans  l'Évangile,  déclare  avant 

tout  saint  Thomas,  ni  dans  aucune  Écriture  canonique,  il  n'est 
permis  de  penser  que  se  trouve  quelque  affirmation  fausse  ou 

que  ceux  qui  les  ont  écrits  aient  dit  un  mensonge;  sans  quoi 

périrait  la  certitude  de  la  foi,  qui  est  appuyée  sur  l'autorité  de 
la  Sainte  Écriture  d.  —  Nous  ne  saurions  trop  souligner  et  re- 

tenir cette  déclaration  de  saint  Thomas,  condamnant  à  l'avance 
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toutes  les  tentatives  que  devaient  faire  de  nos  jours  tant  d'es- 

prits téméraires  pour  accréditer,  même  au  sein  de  l'Église,  le 

sentiment  pernicieux  qu'il  peut  y  avoir  des  erreurs  dans  l'Écri- 

ture, sans  en  excepter  l'Évangile.    Si  un   tel  sentiment  avait 

prévalu,   c'en  était   fait  de  l'autorité  divine  des  Écritures,   et, 
par  suite,  de  la  certitude  même  de  la  foi.  On  sait  avec  quelle 

énergie  les  Souverains  Pontifes  Léon  XIII  et  Pie  X  ont  défendu, 

sur  ce  point  fondamental,  la  vérité  catholique.  Saint  Thomas 

en  avait  donné,  ici  même,  la  formule  précise  et  définitive.  — 

Après  avoir  mis  hors  de  doute  et  discussion  cette  vérité  pri- 

mordiale, le  saint  Docteur  s'applique  à  résoudre  la  difficulté 

soulevée  par  l'objection.  Il  le  fait  en  déclarant  qu'  «  il  n'y  a  pas 

à  en  appeler  au  mensonge,  si  dans  l'Évangile  ou  dans  les  au- 
tres Écritures  sacrées,  les  paroles  de  certains  personnages  sont 

rapportées  de  diverses  manières.  Aussi  bien  saint  Augustin  dit, 

dans  son  livre  De  l'accord  des  Évangélistes  (ch.  xii)  :  Celui-là 

n'eslime  pas  qu'il  y  ait  aucunement  à  se  fatiguer  »   pour  expli- 
quer la  divergence  des  termes,  «  qui  a  sagement  compris  que  ce 

sont  les  pensées  elles-mêmes  qui  sont  nécessaires  à  la  connaissance 

de  la  vérité  en  quelques  termes  qu'elles  soient  exprimées.  Et  en 

cela  apparaît,  comme  it  l'ajoute  au  même  endroit,  que  nous  ne 

devons  point  penser  que  quelqu'un  ait  menti,  si  par  plusieurs  qui 
rappellent  une  chose  vue  ou  entendue  par  eux,  cette  même  chose 

n'est  pas  indiquée  de  la  même  manière  ou  dans  les  mêmes  termes  » . 

—  C'est  qu'en  effet,  une  seule  chose  importe  ici  ;  savoir  :  l'in- 

tention de  celui  qui  écrit.   Il    faut  voir  ce  qu'il  a  entendu  affir- 
mer :  si  c'est  la  substance  seule  du  fait;  ou  telle  modalité  mar- 

quée par  telle  formule.   Dans  ce  dernier  cas,  nul  doute  qu'il 

faille  s'en  tenir  à  sa  formule;  mais,  on  ne  pourra  pas  trouver 

un  autre  auteur  sacré  qui  ait  eu  l'intention  d'appuyer  sur  une 
formule  contraire.  Pour  le  cas  où  c'est  seulement  la  substance 

du  fait,  la  modalité  de  l'expression  ou  de  la  formule  n'est  plus 
que  secondaire  et  doit  se  prendre  en  harmonie  avec  les  autres 

formules  ou  expressions  qui  se  rapportent  au  même  fait.  En 

expliquant  jusque  dans  leur  plus  menu  détail  les  points  de 

contact  des  Évangélistes  entre  eux,   nous  avons  eu  souvent 

l'occasion    d'appliquer  la  règle    d'or  que    saint   Augustin  et 
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saint  Thomas  avaient  déjà  formulée.  Cf.   nos  deux  volumes  : 

Jésus-Christ  dans  l'Évangile,  Paris,  Lethielleux. 

L'ad  secundum  fait  observer  que  «  les  sages-femmes  »  dont 

parlait  l'objection,  «  ne  furent  point  récompensées  pour  leur 
mensonge,  mais  pour  leur  crainte  de  Dieu  et  pour  la  bien- 

veillance »  envers  leur  peuple  «  qui  les  porta  à  mentir.  Aussi 

bien  il  est  dit  expressément  et  intentionnellement,  dans  l'Exode, 
ch.  I  (v.  2i)  :  Et  parce  que  les  sages-femmes  craignirent  Dieu,  Il 
leur  édifia  des  maisons.  Quant  au  mensonge  qui  vint  après,  il 

ne  fut  pas  chose  méritoire  ». 

L'ad  tertium  en  appelle  à  «  saint  Augustin  »,  qui  «  dit  (dans 
le  livre  Du  mensonge,  ch.  v)  que  dans  la  Sainte  Ecriture  les 

actions  de  certains  personnages  sont  citées  comme  exemples 

de  vertu  parfaite;  et  de  ceux-là  nous  ne  devons  pas  croire 

qu'ils  aient  menti.  Que  si,  dans  leurs  paroles,  apparaissent 
certaines  choses  qui  semblent  des  mensonges,  il  faut  entendre 

qu'elles  ont  été  dites  par  mode  de  figure  et  de  prophétie.  Aussi 
bien  le  même  saint  Augustin  dit,  dans  son  livre  Contre  le 

mensonge  (endroit  précité)  :  I\'ous  devons  croire  que  ces  hommes 

qui  sont  rappelés  comme  dignes  d'autorité  dans  les  temps  prophé- 
tiques, ont  fait  ou  dit  en  manière  de  prophétie  tout  ce  qui  est  rap- 

porté à  leur  sujet.  —  Toutefois,  Abraham,  comme  le  dit  encore 

saint  Augustin,  dans  ses  Questions  sur  la  Genèse  (q.  xxvi),  en 

disant  que  Sara  était  sa  sœur,  voulut  cacher  la  vérité,  mais 

non  dire  un  mensonge  :  il  l'appelait  sa  sœur,  parce  qu'elle 
était  la  fille  de  son  frère.  Et  voilà  pourquoi  lui-même  dit 

{Genèse,  ch.  xx,  v.  12)  :  Elle  est  vraiment  ma  sœur  :  la  fille  de 

mon  père,  mais  non  la  fille  de  ma  mère;  c'est-à-dire  qu'elle  était 

sa  parente  du  côté  de  son  père.  —  Quant  à  Jacob,  c'est  dans  un 

sens  mystique  qu'il  dit  être  Ésaû,  le  premier-né  d'Isaac  : 
parce  que,  de  droit,  ce  qui  avait  trait  au  premier-né  lui  était 

dû.  Et  il  usa  de  ce  mode  de  parler  en  vertu  de  l'esprit  de  pro- 
phétie, pour  désigner  un  mystère  :  savoir  que  le  peuple  plus 

jeune,  le  peuple  des  gentils,  serait  mis  à  la  place  du  peuple 

premier-né,  le  peuple  des  Juifs.  —  D'autres  personnages  sont 

cités  dans  l'Écriture,  non  en  raison  d'une  vertu  parfaite,  mais 

pour  quelque  caractère  de  la  vertu  :  en  ce  sens  qu'il  apparais- 
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sait  en  eux  un  certain  mouvement  iifleclif  louable  (jui  les  por- 

tait à  faire  des  choses  qui  ne  convenaient  pas.  C'est  de  cette 
manière  que  Judilli  est  louée,  non  pour  avoir  menti  à  Holo- 

pherne,  mais  en  raison  de  l'amour  quelle  avait  pour  le  salut  de 

son  peuple  et  qui  la  lit  poui-  lui  s'exposer  au  péril.  Bien  qu'on 
puisse  dire  aussi  (jue  ses  paroles  contiennent  la  vérité  selon 

quelque  acception  mystique  ».  On  voit,  par  ces  derniers  mots, 

et  par  toute  la  réponse  que  nous  venons  de  lire,  avec  quel 

respect  et  quelle  prudence  saint  Thomas,  à  la  suite  de  saint 

Augustin,  interprétait  cela  même  ([ui,  dans  l'Écriture,  paraî- 
trait le  plus  de  nature  à  faire  dilïicullé.  Nous  ne  devons  jamais 

oublier  que  ce  Livre  est  divin  et  qu'il  ne  doit  pas  être  jugé  à 
la  mesure  des  livres  purement  humains  :  il  est  plein  de  mys- 

tères, dont  nous  devons  demander  le  vrai  sens  aux  âmes  saintes 

éclairées  plus  spécialement  de  l'Esprit  de  Dieu. 
Vad  quarlum  formule  une  réponse  qui  complète  la  doctrine 

du  corps  de  l'article,  et  (pii  offre  un  intérêt  exceptionnel  dans 
la  question  qui  nous  occupe.  «  Le  mensonge,  déclare  saint  Tho- 

mas, na  pas  seulement  raison  de  péché  à  cause  du  dommage 

qu'il  porte  au  prochain,  mais  à  cause  de  son  désordre  w  intrin- 

sèque et  essentiel,  «  comme  il  a  été  dit.  Or,  il  n'est  point  per- 

mis d'user  d'une  chose  désordonnée  dans  l'ordre  moral  pour 

empêcher  le  dommage  ou  le  défaut  des  autres;  comme  il  n'est 

point  permis  de  ̂  oler  pour  faire  l'aumône ,  sauf  peut-être 
dans  le  cas  de  nécessité,  oij  toutes  choses  sont  communes  »  et 

où,  par  suite,  il  n'y  a  plus  à  pailer  proprement  de  vol,  selon 
qu'il  a  été  dit  dans  le  traité  de  la  justice,  q.  66,  art.  7.  «  Il 

suit  de  là  qu'il  n'est  point  permis  de  dire  un  mensonge  pour 
délivrer  quelque  autre  de  quelque  péril  que  ce  puisse  être.  — 
Toutefois,  il  est  permis  de  cacher  prudemment  la  vérité  sous 

quelque  dissimulation  »  ou  échappatoire .  «  comme  le  dit 

saint  Augustin  dans  son  livre  Conlre  le  mensonge  »  (ch.  x). 

Nous  reviendrons  sur  ces  dernières  paroles  de  saint  Thomas  et 

de  saint  Augustin,  à  propos  de  l'article  premier  de  la  ques- 
tion suivante,  oij  nous  aurons  le  dernier  mot  de  notre  saint 

Docteur  en  ce  qui  touche  la  délicate  question  de  ce  qu'on  a 
appelé  depuis  la  restriction  mentale. 
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L'rtd  quintiim  dit  que  «  celui  qui  promet  quelque  chose,  s'il 

a  rintenlion  de  faire  ce  qu'il  promet  ne  ment  pas;  car  il  ne 

parle  pas  contrairement  à  ce  qu'il  porte  dans  son  esprit.  Que 

si  après  il  ne  fait  pas  ce  qu'il  avait  promis,  alors  il  paraît  agir 

sans  fidélité,  par  cela  qu'il  change  sa  volonté.  Toutefois,  il 

peut  être  excusé  pour  deux  raisons.  D'abord,  si  ce  (ju'il  a  pro- 
mis était  manifoslement  illicite  :  dans  ce  cas,  il  a  péché  en 

promettant;  el  il  fait  bien  en  changeant  de  dessein.  Ensuite, 

si  ont  été  changées  les  conditions  de  personnes  et  d'affaires. 
Comme  le  dit,  en  effet,  Séncque,  au  livre  des  Bienfaits  (liv.  IV, 

ch.  xxxv),  pour  que  l'homme  soit  tenu  de  faire  ce  qu'il  a 
promis,  il  est  requis  que  toutes  choses  demeurent  inchangées; 

sans  quoi,  il  ne  fut  pas  menteur  en  promettant  :  parce  qu'il 

promit  ce  qu'il  avait  dans  l'esprit,  étant  sous-entendues  les 

conditions  voulues;  et  il  n'est  pas,  non  plus,  infidèle,  en  n'ac- 

complissant pas  ce  qu'il  avait  promis,  parce  que  les  conditions 

ne  sont  plus  les  mêmes.  C'est  ainsi  que  l'Apôtre  ne  mentit 

point,  lui  qui  n'alla  pas  à  Corinthe,  où  il  avait  promis  d'aller, 
comme  il  est  dit  dans  la  seconde  épître  aux  Corinthiens,  ch.  i 

(v.  i5  et  suiv.;  cf.  I  ép.  aux  Corinthiens,  ch.  xvi,  v.  .ô>:  et  cela 

à  cause  des  empêchements  qui  étaient  survenus  ». 

Vad  sexlum  explique  un  point  de  doctrine  qu'il  faut  bien 
retenir,  au  sujet  du  mensonge  joyeux.  «  Une  action  peul  se 

considérer  d'une  double  manière  ;  en  elle-même;  et  du  côté  de 
celui  qui  agit.  Or,  le  mensonge  joyeux  a  raison  de  tromperie, 

par  la  nature  même  de  l'acte  »,  oii  l'on  use  d'un  signe  qui  n'a 
pas  son  correspondant  en  celui  qui  signifie;  «  bien  que  celui 

qui  le  dit  n'ait  pas  l'intention  de  tromper,  et  qu'en  fait  il  ne 

trompe  pas,  en  raison  du  mode  de  le  dire.  Il  n'en  est  pas  de 
même  des  expressions  hyperboliques  ou  de  toutes  autres  ex- 

pressions métaphoriques  qui  se  trouvent  jusque  dans  la  Sainte 

Écriture.  Car,  selon  que  le  dit  saint  Augustin,  au  livre  Contre 

te  mensonge  (ch.  v),  ce  qui  se  dil  ou  se  fait  par  mode  de  figure 

n'est  pas  un  mensonge.  Et,  en  effet,  toute  proposition  doit  se 

référer  à  la  chose  qu'elle  énonce  :  or  ce  qui  se  fait  ou  se  dit  par 

mode  de  figure  exprime  ce  qu'il  signifie  pour  ceux  à  qui  il  est 
donné  à  entendre  »  :  on  propose  une  énigme  à  déchiffrer  ou 
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un  mystère  à  entendre,  non   une  chose  qui  n'est  pas  et  que 
l'on  donne  comme  étant,  ou  inversement. 

Tout  mensonge  est  nécessairement  toujours  un  péché  :  il 

implique,  dans  son  essence  même,  un  désordre  moral,  que 

rien  jamais  ne  saurait  justifier.  —  Mais,  ce  désordre  moral,  ce 

péché,  quelle  en  est  la  malice  ou  la  gravité.  Faut-il  dire  que 

c'est  toujours  un  péché  mortel?  Saint  Thomas  nous  va  répon- 

dre à  l'article  qui  suit. 

Article  IV, 

Si  tout  mensonge  est  un  péché  mortel? 

Cinq  objections  veulent  prouver  que  «  tout  mensonge  est 

un  péché  mortel  •>.  —  La  première  cite  deux  textes  de  la  Sainte 
Écriture,  où  «  il  est  dit,  dans  les  psaumes  (v,  v.  7)  :  Ta  perdras 

tous  ceux  qui  disent  le  mensonge:  et,  au  livre  de  la  Sagesse, 

ch.  I  (v.  Il)  :  La  bouche  qui  ment  tue  l'âme.  Or,  la  perdition 

et  la  mort  de  l'âme  n'existent  que  par  le  péché  mortel.  Donc 
tout  mensonge  est  un  péché  mortel  ».  —  La  seconde  objection 
dit  que  «  tout  ce  qui  est  contre  un  précepte  du  Décalogue  est 

un  péché  mortel.  Or,  le  mensonge  est  contre  ce  précepte  du 

Décalogue  :  Tu,  ne  diras  point  de  faux  témoignage.  Donc  tout 

mensonge  est  un  péché  mortel  ».  —  La  troisième  objection 

en  appelle  à  «  saint  Augustin  »,  qui  «  dit,  au  livre  T  de  la  Doc- 

trine chrétienne  (cli.  xxxvi)  :  Il  n'est  personne  qui  mente  et  qui 
sur  le  point  où  il  ment  garde  la  fidélité  :  car  il  veut  assurément 

que  celui  à  qui  il  ment  lui  garde  sa  foi,  que  cependant  il  ne  lui 

garde  pas  lui-même  quand  il  lui  ment.  Or,  tout  violateur  de  la  foi 

est  injuste  et  inique.-  D'autre  part,  nul  n'est  dit  violateur  de  la 

foi  ou  inique,  pour  un  péché  véniel.  Donc  il  n'est  aucun 
mensonge,  qui  soit  un  péché  véniel  ».  —  La  quatrième  objec- 

tion fait  observer  que  «  la  récompense  éternelle  n'est  perdue 

qu'en  raison  du  péché  mortel.  Or,  le  mensonge  fait  perdre  la 
récompense  éternelle,  qui  se  change  en  rétribution  temporelle. 
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Saint  Grégoire  dit,  en  effet  {Morales,  liv.  XVIII,  ch.  m,  ou  iv, 

ou  n),  que  dans  la  récompense  des  sages-femmes  »  dont  nous 

parlions  à  Vad  Q"'"  de  l'article  précédent,  ((  on  voit  ce  que  la 
faute  du  mensonge  mérite.  Car  la  récompense  de  leurs  bonnes 

dispositions  à  V endroit  du  peuple  hébreu,  qui  aurait  pu  leur  être 

accordée  dcms  la  vie  éternelle,  après  la  faute  du  mensonge  fut 

abaissée  à  une  rétribution  temporelle.  Donc  même  le  mensonge 

oiBcieux,  tel  que  fut  celui  des  sages-femmes,  qui  paraît  être  le 

plus  léger,  est  un  péché  mortel  ».  Saint  Thomas  fera,  au  sujet 

de  cette  objection,  une  remarque  importante  touchant  la  perte 

ou  la  conservation  des  mérites.  —  La  cinquième  objection  est 
un  nouveau  texte  de  «  saint  Augustin  »,  qui  a  dit,  dans  son 

livre  Contre  le  mensonge  (  ch.  xvii),  que  c'est  un  précepte  pour 
les  parfaits,  non  seulement  de  ne  mentir  absolument  pas,  mais 

même  de  ne  pas  vouloir  mentir.  Or,  agir  contre  un  précepte  est 

un  péché  mortel.  Donc  tout  mensonge,  chez  les  parfaits,  est 

un  péché  mortel.  Et,  pour  la  même  raison,  il  l'est  aussi  chez 

les  autres;  sans  quoi  les  parfaits  seraient  d'une  condition 
pire  » . 

L'argument  sed  contra  est  encore  un  texte  de  «  saint  Au- 
gustin »,  qui  «  dit,  sur  le  psaume  V  (v.  7)  :  //  est  deux  genres  de 

mensonges  dans  lesquels  il  n'y  a  pas  une  faute  grave,  bien  qu'ils 
ne  soient  pas  sans  quelque  faute  :  quand  nous  nous  amusons,  ou 

quand  nous  mentons  en  faveur  du  prochain.  Or,  tout  péché 

mortel  est  une  faute  grave.  Donc  le  mensonge  joyeux  et  le 

mensonge  officieux  ne  sont  point  des  péchés  mortels  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  rappelle  que  «  le  péché 
mortel  est  proprement  celui  qui  répugne  à  la  charité,  par 

laquellel'âmevitunieà  Dieu,  ainsi  qu'il  a  été  dit  (q.  24,  art.  12; 

q.  35,  art.  3  ;  /"-S"',  q.  72,  art.  5),  Or,  c'est  d'une  triple  manière, 
que  le  mensonge  peut  être  contraire  à  la  charité  :  en  raison 

de  lui-même;  en  raison  de  la  fin  poursuivie;  ou  accidentel- 

lement. —  En  raison  de  lui-même,  il  sera  contraire  à  la 

charité,  par  la  fausse  signification  qu'il  implique.  Si,  en  effet, 
cette  fausse  signification  porte  sur  les  choses  divines,  elle  est 

contraire  à  la  charité  de  Dieu,  dont  l'homme,  par  un  tel  men- 
songe, cache  ou  corrompt  la  vérité.  Aussi  bien,  cette  sorte  de 
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mensonge  n'est  pas  seulement  oj)posé  à  la  vei  tu  de  vérité, 
mais  aussi  à  la  vci  lu  do  foi  et  à  la  vertu  de  religion.  Kt  voilà 

pourquoi  ce  mensonge  est  souverainemefil  grave  et  un  péché 

mortel.  Si  la  fausse  signification  porto  sur  (juclque  chose  dont 

la  connaissance  touche  au  hien  de  l'homme,  par  exemple,  à 
la  perfection  de  la  science  ou  à  la  formation  des  mœurs,  un 

tel  mensonge,  en  tant  qu'il  cause  au  prochain  le  donunage  de 
la  fausse  opinion,  est  contiaire  à  la  charité,  en  ce  qui  est  de 

l'amour  du  prochain.  Et,  par  suite,  il  est  un  péché  mortel. 
Que  si  la  fausse  opinion  engendrée  par  le  mensonge  porte  sur 

une  chose  au  sujet  de  laquelle  il  importe  peu  qu'elle  soit 
connue  ainsi  ou  autrement,  dans  ce  cas  le  mensonge  ne  porte 

point  préjudice  au  jirochain;  comme  si  quelqu'un  est  trompé 
au  sujet  de  certaines  choses  particulières  contingentes,  qui  ne 

le  regardent  pas.  Aussi  bien  un  tel  mensonge  n'est  pas  de  soi 
un  péché  mortel  n.  —  On  aura  remarqué,  de  nouveau,  ici, 
cette  distinction  si  importante  donnée  par  saint  Thomas  entre 

les  choses  qui  de  soi  touchent  à  la  perfection  de  l'intelligence 

humaine,  dans  l'ordre  des  choses  pouvant  être  connues,  et 
celles  qui  sont  de  «oi  indiflérentes.  Cf.  I  p..  q.  iii.  art.  i; 

q.  117,  art.  i . 

«  En  raison  de  la  fin  qu'on  s'y  propose,  il  est  certains  men- 
songes qui  sont  contraires  à  la  charité  :  tel  celui  qui  se  dit 

pour  faire  injure  à  Dieu,  lequel  est  toujours  un  péché  mortel, 

comme  contraire  à  la  religion;  ou  pour  nuire  au  prochain 

dans  sa  personne,  dans  ses  biens,  ou  dans  sa  réputation  :  et 

celui-là  aussi  est  un  péclfé  mortel,  tout  dommage  »  formel  «  à 

l'endroit  du  prochain,  constituant  un  péché  mortel,  et  la  seule 

intention  du  péché  mortel,  faisant  que  quelqu'un  pèche  mor- 

tellement. —  Que  si  la  fin  qu'on  se  propose  n'est  point  contraire 
à  la  charité,  le  mensonge  non  plus  ne  sera  contraire  à  la  charité 

selon  celte  raison-là  ;  c'est  ce  qu'on  voit  dans  le  mensonge 

joyeux,  où  l'on  se  propose  un  plaisir  de  peu  d'importance;  et 

dans  le  mensonge  olïicieux.  oij  même  l'on  vise  l'utilité  du 
prochain  ». 

«  Accidentellement,  le  mensonge  peut  être  contraire  à  la 

charité  en  raison  du  scandale,  ou  de  tout  autre  dommage  qui 
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peut  en  être  la  suite.  Et,  de  cette  manière  aussi,  il  sera  un 

péché  mortel,  alors,  par  exemple,  que  quelqu'un  ne  se  laisse 
pas  détourner,  par  le  scandale,  de  mentir  publiquement  ». 

L'ad  primuni  dit  que  «  ces  textes  »  cités  par  l'objection 
u  s'entendent  du  mensonge  pernicieux;  comme  la  glose 

l'explique,  sur  ces  mots  du  psaume  :  Ta  perdras  tous  ceux  qui 
disent  le  mensonge  » . 

L'ad  secunduni  expli([ue  que  «  tous  les  préceptes  du  Décalogue 

étant  ordonnés  à  l'amour  de  Dieu  et  du  prochain,  comme  il 

a  été  dit  plus  haut  (q.  !\k,  art.  i,  ad  3'"";  /"-2«S  q.  loo,  art.  5, 

ad  1""*),  le  mensonge  est  contre  tel  précepte  du  Décalogue,  selon 

qu'il  est  contre  l'amour  de  Dieu  et  du  prochain.  Aussi  bien 

est-ce  expressément  et  intenlionnellemeni  qu'est  défendu  le 
faux  témoignage  contre  le  prochain  »  {Exode,  endroit  cité  dans 

l'objection), 

L'ad  tertiuni  répond  que  «  même  le  péché  véniel  peut  être 

appelé  du  nom  d'iniquité,  dans  un  sens  large,  en  tant  qu'il  est 

en  dehors  de  l'équité  de  la  justice.  D'où  nous  voyons  qu'il  est 
dit  dans  la  première  épître  de  saisit  Jean,  ch.  m  (v.  4)  :  Tout 

péché  est  iniquité.  Et  c'est  de  cette  sorte  que  parle  saint  Au- 

gustin »  dans  l'endroit  précité. 

L'ad  quartum  déclare  que  «  le  mensonge  des  sages-femmes 

peut  se  considérer  d'une  double  manière.  —  D'abord,  quant 
au  mouvement  affectif  de  ces  femmes  agissant  en  faveur  des 

Juifs,  et  quant  à  la  révérence  de  la  crainte  de  Dieu;  ce  qui 

fait  qu'on  loue  en  elles  le  caractère  de  la  vertu.  Et,  à  ce  titre, 
la  récompense  éternelle  leur  est  due.  Aussi  bien  saint  Jérô.me 

explique  que  Dieu  leur  édifia  des  maisons  spirituelles  [Commen- 

taire sur  haïe,  sur  le  chap.  lxv,  v.  21).  —  D'une  autre  manière, 

on  peut  le  considérer  quant  à  l'acte  même  extérieur  du  men- 
songe. Par  là,  évidemment,  elles  ne  purent  pas  mériter  la 

rémunération  éternelle;  mais  peut-être  une  certaine  récompense 

temporelle,  à  ce  mérite  ne  répugnant  pas  l'incorrection  de  ce 
mensonge,  comme  elle  répugnait  au  mérite  de  la  rémunération 

éternelle.  Et  c'est  en  ce  sens  qu'il  faut  entendre  les  paroles  de 
saint  Grégoire;  non  que  par  ce  mensonge  elles  aient  mérité  de 

perdre  la  rémunération  éternelle  que  déjà  elles  avaient  méritée 
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en  vertu  de  leur  sentiment  préalable,  comme  le  concluait 

l'objection  ».  —  On  remarquera  l'importance  de  celte  réponse 
de  saint  Thomas.  Nous  y  voyons  que  les  imperfections,  ou 

même  le  caractère  de  péché  véniel,  que  l'on  peut  rencontrer  à 

l'entour  d'un  acte  complexe  dont  le  fond  garde  sa  bonté  essen- 

tielle, n'enlèvent  pointa  cet  acte  ce  qu'il  peut  avoir  de  mérite 
essentiel  en  raison  de  son  fond. 

Uad  quintum  cite  une  première  opinion,  au  sujet  du 

sentiment  exprimé  par  l'objection  concernant  les  hommes 
parfaits,  que  saint  Thomas  rejette,  pour  lui  en  substituer 

une  autre  plus  raisonnable  et  plus  consolante.  «  Il  en 

est,  observe-t-il,  qui  disent  (cf.  Alexandre  de  Halès,  Somme 

théologique,  U'  partie,  q.  cxxni,  membre  5;  saint  Bonaventure, 
III  des  Sentences,  dist.  xxxvin,  art.  unique,  q.  iv)  que  dans  les 

hommes  parfaits  tout  mensonge  est  un  péché  mortel.  Mais 

c'est  là,  reprend  le  saint  Docteur,  une  chose  qu'on  ne  peut  pas 

justifier  par  la  raison.  Il  n'est,  en  effet,  aucune  circonstance 

qui  aggrave  le  péché  à  l'infini,  à  moins  qu'elle  ne  le  transfère 
en  une  autre  espèce.  Or,  la  circonstance  de  la  personne  ne  fait 

point  passer  dans  une  autre  espèce  le  péché  qu'elle  affecte, 

sauf  peut-être  en  raison  d'une  chose  annexe,  comme  serait  par 

exemple  l'existence  d'un  vœu  contre  lequel  serait  ce  péché  : 
chose  qui  ne  peut  pas  se  dire  du  mensonge  officieux  ou  joyeux. 

Donc  le  mensonge  officieux  ou  joyeux  n'est  pas  un  péché 
mortel  dans  les  hommes  parfaits;  à  moins  que  peut-être  ce  ne 

soit  accidentellement,  en  raison  du  scandale.  Et  c'est  à  cela 

que  peut  se  rapporter  ce  que  dit  saint  Augustin,  qu'il  y  a  un 
précepte  pour  les  hommes  parfaits  non  seulement  de  ne  pas  mentir, 

mxiis  même  de  ne  pas  vouloir  mentir;  bien  que  saint  Augustin 

ne  dise  point  cela  sous  forme  d'affirmation,  mais  plutôt  sous 

forme  dubitative;  car  il  avait  dit  d'abord  :  à  moins  que  peut- 
être  pour  les  parfaits,  etc.  —  Et  à  cela  ne  fait  point  obstacle, 
ajoute  saint  Thomas,  que  les  hommes  parfaits  sont  constitués 

pour  conserver  la  vérité;  car  il  s'agit  là  de  la  vérité  à  laquelle 
ils  sont  tenus  par  leur  office  comme  juges  ou  comme  maîtres. 

Si,  en  effet,  ils  péchaient  contre  cet  office,  leur  mensonge 

serait  un  péché   mortel.   Mais,   dans  les  autres    cas,   il   n'est 
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point    nécessaire    que    s'ils     nmentent    ils    pèchent    mortelle- 
ment ». 

Le  mensonge  est  le  contraire  de  la  vérité.  Celle-ci  étant  la 

traduction  fidèle  de  ce  qu'on  est  ou  de  ce  qu'on  a,  le  mensonge 

doit  être  nécessairement  la  traduction  fausse  de  ce  qu'on  a  ou 

de  ce  qu'on  est.  Que  cette  fausseté  soit  chose  répréhensible  en 
soi,  il  faudrait  pour  le  nier  reconnaître  le  droit  de  cité  à  la 

fausseté  parmi  les  hommes.  Toutefois,  sa  gravité  dépend  de  ce 

sur  quoi  elle  porte  ou  de  l'intention  qu'on  a  en  s'y  livrant. 

Quand  l'intention  n'est  pas  gravement  mauvaise,  si  tant  est 

même  que  parfois  elle  ne  soit  bonne,  et  que  la  fausseté  qu'on 

commet  soit  par  elle-même  de  peu  d'importance,  le  mensonge, 
bien  que  toujours  peccamineux,  ne  dépasse  point  les  limites 

du  péché  véniel.  —  Le  mensonge,  dont  nous  venons  de  parler, 

peut,  en  un  sens,  s'appliquer  à  toute  fausseté  de  manifestation 

extérieure.  Cependant,  on  l'entend  plus  spécialement  de  la 
fausseté  dans  les  paroles.  Il  est  une  autre  fausseté,  celle  du 

dehors  de  la  personne  ou  de  ses  actes  et  de  tout  son  extérieur, 

si  l'on  ̂ eut  ainsi  dire,  qui  demande  d'être  étudiée  à  part.  Elle 

s'appelle  même  d'un  nom  spécial.  C'est  la  simulation  ou 

l'hypocrisie.  Elle  va  faire  l'objet  de  la  question  suivante. 

XII.  —  La  Religion.  Ai 
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DE  LA  SIMLLVTION  I:T  IIYPOCHISIE 

Celle  queslion  comprend  quatre  arlicles 

1°  Si  toute  simulation  est  un  péché  !' 

a°  Si  l'iiypocrisie  est  la  simulation  ? 
3°  Si  ciie  s'oppose  à  la  vérité  :• 

4*  Si  elle  est  uji  péclié  mortel  '} 

Article  Premieh. 

Si  toute  siiïiulatiou  est  un  péché? 

Quatre  objections  veulent  prouver  que  «  toute  simulation 

n'est  pas  un  péché  ».  —  La  première  rapelie  qu'  ((  il  est  dit,  en 
saint  Luc,  chapitre  dernier  (v.  28),  que  le  Seigneur  feignit 

d'aller  plus  loin.  Et  saint  Ambroise  dit  d'Abraham,  au  livre 

des  Patriarches  (ch.  vin),  qu'il  parlait  d'une  façon  captieuse  avec 
ses  serviteurs,  quand  il  dit,  dans  la  Genèse,  ch.  xxii  (v,  5)  : 

Moi  et  l'enfant,  allant  jusque  là,  quand  nous  aurons  adoré  nous 
reviendrons  vers  vous.  Or,  feindre  et  parler  de  façon  captieuse 

appartient  à  la  simulation.  Et  puisqu'on  ne  saurait  dire  que 

dans  le  Christ  et  chez  Abraham  il  y  ait  eu  de  péché,  il  s'ensuit 

que  toute  simulation  n'est  pas  un  péché  ».  —  La  seconde 

objection  déclare  qu'  «  aucun  péché  n'est  chose  utile.  Or, 
saint  Jérôme  dit  (dans  son  commentaire  sur  VÉpître  aux  Calâ- 

tes, ch.  II,  V.  Il)  :  Que  la  simulation  soit  utile  et  doive  être  adop- 

tée en  son  temps,  nous  l'apprenons  par  l'exemple  de  Jéhu,  roi 

d'Israël,  qui  mit  à  mort  les  prêtres  de  Baal,  en  feignant  de  vouloir 
lui-même  adorer  les  idoles,  comme  on  le  voit  au  livre  IV  des 

Hais,  ch.  x  (v.  18  et  suiv.).  Et  David  changea  son  visage  devant 
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Achis,  roi  de  Geth,  comme  il  est  marqué  au  livre  I  des  Rois, 

eh.  XXI  (v.  i3).  Donc  toute  simulation  n'est  pas  un  péché  ».  — 
La  troisième  objection  arguë  de  ce  que  «  le  bien  est  contraire 
au  mal.  Si  donc  simuler  le  bien  est  un  mal,  simuler  le  mal 

sera  un  bien  ».  —  La  quatrième  objection  remarque  qu'  «  il 
est  dit,  contre  certains,  dans  Isaïe,  ch.  m  (v.  9)  :  Ils  ont  publié 

leur  péché  comme  à_Sodome  et  ne  l'ont  point  caché.  Or,  cacher 
son  péché  appartient  à  la  simulation.  Donc  ne  pas  user  de 

simulation  est  parfois  chose  répréhensible.  Et  puisqu'il  n'est 

jamais  répréhensible  d'éviter  le  péché,  il  s'ensuit  que  la  simu- 

lation n'est  pas  toujours  un  péché  ». 

L'argument  sed  contra  cite  un  texte  de  «  la  glose  »,  qui 

sur  cette  autre  parole  d'Isaïe,  ch.  xvi  (v.  i/j)  :  En  trois  ans, 
etc.,  dit  :  A  comparer  ces  deux  maux,  il  est  moins  grave  de  pécher 

ouvertement  que  de  simuler  la  sainteté.  Or,  pécher  ouvertement 

est  un  péché.  Donc  la  simulation  est  toujours  un  péché  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  rappelle  qu'  «  à  la  vertu 

de  vérité  appartient  que  quelqu'un  se  montre  à  l'extérieur,  par 

ses  signes  extérieurs,  tel  qu'il  est  »  intérieurement  et  en  lui- 

même.  «  Or,  comme  signes  extérieurs,  il  n'y  a  pas  seulement 

les  paroles  ;  il  y  a  aussi  les  faits.  De  même  donc  qu'à  la  vérité 

s'oppose  que  quelqu'un,  par  ses  paroles  extérieures,  signifie 

autre  chose  que  ce  qu'il  a  en  lui,  ce  qui  appartient  au  men- 

songe; de  même  aussi  à  la  vérité  s'oppose  que  quelqu'un,  par 
certains  signes  de  faits  ou  de  choses,  signifie  quelque  chose,  à 

son  sujet,  qui  soit  contraire  à  ce  qui  est  en  lui,  ce  qui  propre- 

ment s'appelle  la  simulation.  D'où  il  suit  que  la  simulation 
est  proprement  un  certain  mensonge  consistant  dans  les  signes 

des  faits  extérieurs.  D'autre  part,  il  n'importe  que  quelqu'un 
mente  en  paroles  ou  en  quelque  autre  fait  »  et  signe  extérieur, 

«  comme  il  a  été  dit  plus  haut  (q,  iio,  art.  i,  ad  2""').  Puis 
donc  que  tout  mensonge  est  un  péché,  comme  il  a  été  vu 

plus  haut  (q.  iio,  art.  3),  il  s'ensuit  qu'également  toute  simu- 
lation est  un  péché  ». 

Vad  primum  formule  une  distinction  de  la  plus  haute  impor- 
tance dans  la  question  qui  nous  occupe.  («  Comme  saint 

Augustin  le  dit,  au  livre  des  Questions  de  l'Évangile   (liv.  II, 
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(|.  Li),  toute  fiction  n'est  pas  un  mensonge.  La  fiction  est  men- 
songe, quand  on  ne  signifie  rien  ;  si,  au  contraire,  notre  fiction  se 

rapporte  à  autre  chose  quelle  signifie,  ce  n'est  plus  un  mensonge, 

mais  une  certaine  figure  (le  la  vcrité.  El  il  uppoilc  l'exemple  des 

expressions  figurées  où  l'on  feint  une  certaine  chose,  non  pour 

airnmer  que  la  réalité  est  telle,  mais  que  l'on  propose  comme 

lig-ure  d'une  autre  qu'on  entend  atfirmcr.  —  Ainsi  donc  le 

Seigneur /c/^/ifV  iValler  plus  loin  »,  devant  les  disciples  d'Em- 

maus,  «  parce  qu'il  disposa  son  mouvement  comme  s'il  vou- 
lait aller  plus  loin,  dans  le  but  de  signifier  quelque  chose  par 

mode  de  figure  ;  savoir  :  qu'il  était  Lui-même  loin  de  leur 

foi;  comme  le  dit  saint  (irégoire  (hom.  xxin  sur  l'Évangile)  ; 

ou,  comme  le  dit  saint  Augustin  (endroit  précité),  parce  qu'au 

moment  daller  plus  loin  en  remontant  au  ciel,  Il  était,  d'une 

certaine  manière,  retenu  sur  la  terre  par  l'hospitalité  ».  On 

peut  dire  aussi,  dans  le  sens  immédiat  et  littéral,  qu'il  voulait 

simplement  éprouver  les  disciples  et  leur  donner  l'occasion  de 

manifester  rattachement  qu'ils  avaient  pour  Lui,  même  sans 
lavoir  formellement  reconnu.  —  «  Quant  à  Abraham,  lui 

aussi  parlait  par  figure.  Aussi  bien  saint  Ambroise  dit  qu'il 

prophétisa  ce  qu'il  ignorait.  Lui,  en  effet,  prévoyait  retourner 
seul,  après  avoir  immolé  son  fils;  mais  le  Seigneur, par  sa  bouche, 

exprimait  ce  qu'il  préparait.  —  Par  où  l'on  voit  qu'en  aucun 

de  ces  cas  il  n'y  eut  simulation  ».  —  Nous  reviendrons  tout  à 

l'heure  sur  cette  réponse  de  saint  Thomas  et  sur  la  doctrine 

qui  s'en  dégage. 

h'ad  secundum  répond  que  «  saint  Jérôme  prend,  dans  un 

sens  large,  le  mot  simulation  pour  toute  fiction.  —  Que  s'il 

s'agit  du  changement  de  visage  de  David,  nous  devons  dire 

que  ce  fut  une  fiction  figurative  ;  comme  l'explique  la  glose, 
sur  le  titre  de  ce  psaume  (xxxiu),  Je  bénirai  le  Seigneur  en  tout 

temps.  —  Quant  à  la  simulation  de  Jéhuf  il  n'est  point  néces- 

saire de  l'excuser  de  péché  ou  de  mensonge;  car  il  fut  méchant 

et  ne  se  détourna  point  de  l'idolâtrie  de  Jéroboam.  Toutefois, 

il  est  loué  et  il  fut  récompensé  dans  l'ordre  temporel  par  Dieu, 

non  pour  la  simulation,  mais  pour  le  zèle  qu'il  mit  à  détruire 
le  culte  de  Baal  ». 
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L'ad  teriiuni  cite,  ici  encore,  la  réponse  de  ces  «  quelques- 

uns  »  qui  ((  disent  (c'était  Alexandre  de  Halès,  Somme  théologl- 

que,  II"  partie,  q.  clxvi,  membre  6),  que  nul  ne  peut  simuler 

le  mal,  parce  que  s'il  fait  des  œuvres  bonnes  il  ne  simule 

point  qu'il  soit  mauvais  ;  et  s'il  fait  des  œuvres  mauvaises,  il 
est  mauvais.  —  Cette  raison,  dit  saint  Thomas,  ne  prouve  pas. 

Car  l'homme  peut  simuler  qu'il  est  mauvais,  en  faisant  des 
œuvres  qui  ne  sont  pas  mauvaises  en  elles-mêmes,  mais  qui 
ont  une  certaine  apparence  de  mal.  Et,  toutefois,  la  simulation 

elle-même  est  mauvaise  :  soit  à  cause  du  mensonge  ;  soit  à 

cause  du  scandale.  Et  bien  que  par  là  il  devienne  mauvais, 

cependant  il  n'est  point  mauvais  de  cette  malice  qu'il  simule. 
Et  parce  que  la  simulation  elle-même  est  mauvaise  de  soi,  non 

en  raison  de  ce  sur  quoi  elle  porte,  qu'elle  porte  sur  le  bien 

ou  qu'elle  porte  sur  le  mal,  elle  est  un  péché  ». 

L'od  quarlam  fait  observer  que  «  comme  quelqu'un  ment 

en  paroles,  quand  il  signifie  ce  qui  n'est  pas,  non  quand  il 
tait  ce  qui  est,  chose  qui  est  quelquefois  permise;  de  même, 

aussi,  la  simulation  existe,  quand  quelqu'un,  par  les  signes 
extérieurs  des  faits  ou  des  choses,  signifie  quelque  chose  qui 

n'est  pas;  non  s'il  laisse  de  signifier  ce  qui  est.  Aussi  bien 

l'homme  peut  cacher  son  péché,  sans  qu'il  y  ait  simulation. 

Et  c'est  en  ce  sens  que  doit  s'entendre  ce  que  dit  saint  Jérôme, 
là-même  (dans  son  commentaire,  liv.  11,  ch.  m),  que  le  second 

remède  après  le  naufrage  est  de  cacher  son  péché,  afin  de  ne  pas 

être  un  sujet  de  scandale  aux  autres  ». 

Cette  dernière  réponse,  jointe  aux  précédentes,  notarnment 

à  Vad  prinuim,  et  au  corps  de  l'arlicle,  et  aussi  à  la  réponse 

ad  fjuarlum  de  l'article  3  dans  la  question  précédente,  nous 
permet  de  solutionner  le  point  de  doctrine  qui  se  rattache  à 

ce  qu'on  appelle  quelquefois  la  restriction  mentale.  On  entend, 

par  là,  généralement,  un  certain  mode  d'être  ou  d'agir  ou  de 
parler,  qui  fait  que  sur  un  point  mis  en  question  et  qui  nous 

touche,  nous  ne  livrons  pas  le  fond  de  notre  pensée.  Sous 

cette  forme  générale,  la  restriction  mentale  ne  dit  point  néce-s- 
sairemenl  quelque  chose  de  répréhensible.  Nous  avons  vu,  en 
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efl'el,  que  l'homme  n'est  point  toujours  tenu  de  dire  tout  ce 

qui  le  touche  ou  qu'il  peut  avoir  dans  son  esprit.  Mais  la 

forme  générale  dont  il  s'agit  se  précise  parfois  sous  d'autres 
formes.  Et,  par  exemple,  la  restriction  mentale  pourra  se  pré- 

senter sous  celte  forme,  que  traitant  avec  quehju'un  d'une 

chose  qui  l'intéresse  et  qui  nous  touche,  nous  usons  de  signes 
extérieurs,  paroles,  gestes,  attitude,  qui  manifestent  ou  qui 

disent  autre  chose  que  ce  dont  il  s'agit  :  seulement,  nous- 
mêmes,  intérieurement,  nous  donnons  au  signe  dont  nous 

nous  servons  le  sens  véritable  qu'il  devrait  avoir  si  nous  répon- 
dions ouvertement.  Que  penser  de  la  restriction  mentale  ainsi 

entendue? 

llàtons-nous  de  dire  que  s'il  s'agit  de  questions  impertinen- 

tes qu'on  n'a  pas  le  droit  de  nous  poser,  ou  au  sujet  desquelles 

il  n'y  a  aucune  obligation  pour  nous  de  répondre,  si  tant  est 

même  qu'il  n'y  ait  parfois  un  réel  devoir  de  nous  taire,  en 

réprimant  ce  qu'il  y  a  d'indiscret  ou  d'impertinent  dans  la 

question  posée,  dans  ce  cas  user  d'une  formule  ou  d'un  signe 

qui  dit  non,  alors  même  qu'il  faudrait  dire  oui,  n'est  ni  un 
mensonge  ni  une  simulation.  La  formule  ou  le  signe  revient 

alors,  en  efl'et,  uniquement  à  signifier  que  la  question  est  indis- 

crète et  qu'on  n'a  pas  à  y  répondre. 

Mais  ce  cas  une  fois  écarté,  et  en  supposant  qu'il  y  ait  un 
certain  droit  d'honnêteté,  sinon  même  un  certain  droit  légal  à 
avoir  une  réponse,  de  la  part  de  ceux  avec  qui  nous  traitons, 

pouvons-nous,  si  une  certaine  raison  d'intérêt  ou  d'utilité  le 

demande,  user  de  la  restriction  mentale  dont  il  s'agit  pour  ne 
pas  dévoiler  notre  pensée.  —  La  portée  précise  de  la  question 

et  aussi  la  solution  qu'elle  comporte  se  trouvent  éclairées  par 
deux  propositions  que  soutenaient  certains  moralistes  et  qui 

furent  condamnées  par  le  pape  Innocent  XI,  le  2  mars  1679. 

Voici  ces  deux  propositions  (26  et  27)  : 

«  Si  quelqu'un,  soit  seul,  soit  devant  d'autres,  qu'il  soit 
interrogé,  ou  que  ce  soit  de  son  propre  mouvement,  ou  pour 

se  récréer,  ou  dans  tout  autre  but,  jure  n'avoir  pas  fait  une 

chose  qu'il  a  faite  en  réalité,  entendant,  au  dedans  de  lui, 

quelque  autre  chose  qu'il   n'a  point  faite,  ou  quelque  autre 
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moyen  que  celui  dont  il  a  usé  pour  la  chose  qu'il  a  faite,  ou 

toute  autre  chose  vraie  qu'il  ajoute,  en  réalité  il  ne  ment  pas 
ni  ne  se  parjure  ». 

«  La  cause  juste  pour  user  de  ces  amphibologies  est  toutes 

les  fois  que  c'est  nécessaire  ou  utile  pour  sauvegarder  la  santé 

du  corps,  l'honneur,  les  biens  de  la  famille,  ou  pour  tout 

autre  acte  de  vertu,  en  telle  sorte  que  l'occultation  de  la  vérité 
soit  censée  utile  et  à  propos  ». 

Ces  deux  propositions  étant  condamnées,  nous  devons  tenir 

pour  vraie  leur  contradictoire;  et,  par  conséquent,  sur  le  point 

précis  qui  nous  occupe,  affirmer  que  celui-là  ment  et  se  par- 
jure, qui,  même  pour  les  raisons  indiquées,  use  avec  serment 

de  ces  amphibologies  oh  Von  dit  extériearemenl  le  contraire  de  ce 

qui  est,  en  ajoutant  soi-même,  intérieurement,  quelque  chose  qui 
est  conforme  àla  parole  extérieure  que  Von  profère.  Donc  toute 

restriction  mentale  entendue  en  ce  sens  doit  être  tenue  pour 

un  mensonge. 

Mais  il  nen  irait  plus  de  même  s'il  sagissait  de  signes  exté- 
rieurs qui  ont  eux-mêmes  le  sens  qui  les  rend  vrais,  et  qui,  avec 

ce  sens,  en  présentent  un  ou  plusieurs  autres,  auxquels  on  peut 

se  méprendre.  User  de  tels  signes,  même  en  prévoyant  que 

ceux  devant  qui  l'on  en  use  pourront  en  effet  s'y  méprendre, 

et  sans  rien  faire  pour  empêcher  qu'ils  se  méprennent  sur  le 

vrai  sens,  si  l'acception  claire  de  ce  vrai  sens  peut  avoir  pour 
nous  des  inconvénients  que  la  prudence  nous  permet  de  vou- 

loir éviter,  n'a  rien  qui  se  présente  de  soi  comme  illicite.  Dans 

ce  cas,  en  effet,  l'on  n'ajoute  pas,  intérieurement,  un  sens  étran- 
ger au  signe  lui-même  :  le  signe  a  déjà,  par  lui-même,  le  sens 

dont  il  s'agit  ;  mais  il  en  présente  aussi  un  autre  ;  et  celui 

devant  qui  on  use  de  ce  signe  peut  entendre  le  vrai,  s'il  est 

attentif  et  prudent.  S'il  s'y  trompe  et  qu'on  nait  pas  une  obli- 

gation spéciale  de  le  détromper,  son  erreur,  qui  est,  d'ailleurs, 
de  soi,  indifférente,  ne  saurait  nous  être  imputée  à  faute. 

D'autre  part,  comme  la  signification  dont  il  s'agit  est  conte- 
nue, de  soi,  dans  le  signe,  on  ne  peut  pas  dire  que  le  signe 

soit  faux,  il  n'y  a  donc  pas,  en  ce  cas,  à  parler  de  mensonge 
ou  de  simulation. 
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A  côté  de  la  simulation,  il  y  a  un  autre  nom  qui  se  pro- 

nonce ;  c'est  l'hypocrisie.  Quels  rapports  peut-il  y  avoir  entre 

ces  deux  termes  ou  les  choses  qu'ils  signifient.  L'hypocrisie  et 
la  simulation  désignent-elles  une  même  chose,  ou  faut-il  voir 

là  deux  choses  diflérentes?  —  Saint  Thomas  va  nous  répondre 

à  l'article  qui  suit. 

Article  II, 

Si  l'hypocrisie  est  la  même  chose  que  la  simulation? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  l'hypocrisie  n'est 
pas  la  même  chose  que  la  simulation  ».  —  La  première  ait 

que  «  la  simulation  consiste  en  un  certain  mensonge  d'ac- 

tion. Or,  l'hypocrisie  peut  exister  aussi  quand  quelqu'un 

montre  extérieurement  ce  qu'il  fait  intérieurement;  selon  cette 
parole  marquée  en  saint  Matthieu,  ch.  vi  (v.  2)  :  Quand  vous 

fidles  iaumône,  ne  sonnez  pas  de  la  trompette  devant  vous,  comme 

te  font  les  hypocrites.  Donc  l'hypocrisie  n'est  pas  la  même 
chose  que  la  simulation  ».  —  La  seconde  objection  apporte 
un  texte  de  «  saint  Grégoire  »,  qui  a  dit,  au  livre  XXXI  de  ses 

Morales  (ch,  xiii,  ou  vu,  ou  xi)  :  //  en  est  quelques-uns,  qui 

portent  l'habit  de  la  sainteté  et  qui  n  atteignent  pas  le  mérite  de  la 
perfection.  Ceux-là  ne  doivent  en  aucune  manière  être  tenus  au 

nombre  des  hypocrites;  car  autre  chose  est  de  pécher  par  fai- 
blesse ;  et  autre  chose,  de  pécher  par  malice.  Or,  ceux  qui  portent 

l'habit  de  la  sainteté  et  ne  réalisent  pas  le  mérite  de  la  perfec- 
tion, sont  des  simulateurs;  Ihabit  extérieur  de  la  sainteté  si- 

gnifiant les  œuvres  de  la  perfection.  Donc  la  simulation  n'est 

pas  la  même  chose  que  l'hypocrisie  ».  —  La  troisième  objec- 

tion déclare  que  «  l'hypocrisie  consiste  dans  la  seule  intention. 
Le  Seigneur  dit,  en  effet,  des  hypocrites,  en  saint  Matthieu, 

ch,  xxiii  (v.  5),  qu'ils  font  toutes  leurs  œuvres  pour  être  vus  des 
hommes;  et  saint  Grégoire  dit,  au  livre  XXXI  des  Morales  (en- 

droit précité),  qu'ils  ne  considèrent  Jamais  ce  qu'ils  doivent  faire, 

mais  comment  à  l'aide  de  chaque  action  ils  pourront  plaire  aux 
hommes.  Or,  la  simulation  ne  consiste  pas  dans  la  seule  inten- 
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tion,  mais  dans  l'opération  extérieure.  Aussi  bien,  sur  cette 
parole  du  livre  de  Job,  ch.  xxxvi  (v.  i3),  la  glose  dit  que  le 

simulaletir  simule  une  chose  el  en  fait  une  autre  :  il  a  les  dehors  de 

la  chasteté,  et  il  ne  cherche  que  ce  qui  est  lascif;  il  montre  la  pau- 

vreté, et  il  remplit  sa  bourse.  Donc  l'hypocrisie  n'est  pas  la 
même  chose  que  la  simulation  ». 

L'argument  sed  contra  est  un  texte  de  «  saint  Isidore  »,  qui 

«  dit,  au  livre  dés  Étymologies  (livre  X,  lettre  H.)  :  L'hypocrite, 
ainsi  appelé  dans  la  langue  grecque,  se  traduit  en  latin  par  le  mot 

Simulator  (en  français  simulateur),  lequel,  étant  mauvcds  à  l'inté- 
rieur, se  montre  bon  cm  dehors.  Et,  en  ejfet,  hypo,  en  grec,  Ouô, 

signifie  faux ,  en  dessous;  et  crisis,  signifie  jugement  »>.  —  Ce  mot 

d'hypocrite  se  tire,  originairement,  des  choses  du  théâtre  : 
O-oxp.voax;  signifiait,  en  grec,  jouer  sur  la  scène  le  personnage 
d'un  autre. 

Et  c'est  ce  que  saint  Thomas  nous  explique  au  corps  de 

l'article,  en  sautorisant  toujours  de  saint  Isidore.  «  Comme 

saint  Isidore,  en  eflet,  le  dit,  au  même  endroit,  le  nom  d'hypo- 
crite a  été  tiré  du  dehors  de  ceux  qui  dans  les  spectacles  vont  la 

face  couverte,  prenant  divers  visages  en  s'aidant  de  diverses 

couleurs,  pour  avoir  l'aspect  du  personnage  qu'ils  simulent,  tantôt 

sous  les  dehors  d'un  homme,  tantôt  sous  les  dehors  d'une  femme,  à 

l'effet  de  tromper  le  peuple  dans  les  jeux.  Aussi  bien  saint  Augustin 
dit,  dans  le  livre  du  Sermon  du  Seigneur  sur  la  Montagne  (liv.  II, 

ch.  Il),  que  comme  les  hypocrites,  simulant  d'autres  personnes, 

jouent  le  rôle  de  celui  qu'ils  ne  sont  pas  {car,  en  effet,  celui  qui 

joue  le  rôle  d'Agamemnon  n'est  pas  Agamenmon  lui-même,  mais  le 
simule)  ;  de  même  dans  les  églises  et  dans  toute  la  vie  humaine, 

celui  qui  veut  paraître  ce  qu'il  n'est  pas,  est  un  hypocrite  :  il  si- 

mule, en  effet,  qu'il  est  juste,  et  il  ne  l'est  pas.  Ainsi  donc, 

conclut  saint  Thomas,  il  faut  dire  que  l'hypocrisie  est  une 
simulation  :  non  pas,  cependant,  toute  simulation  :  mais  seu- 

lement celle  qui  fait  que  quelqu'un  simule  la  personne  d'un 
autre  :  tel  le  pécheur  simulant  la  personne  du  juste  ». 

.  L'ad  primum  déclare  que  «  l'œuvre  extérieure  signifie  natu- 

rellement l'intention  »  qu'elle  est  censée  traduire.  «  Lors  donc 

que  quelqu'un,  par  les  bonnes  œuvres  qu'il  fait  et  qui  de  leur 
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espèce  se  rapportent  au  service  de  Dieu,  ne  cherche  point  à 

plaire  à  Dieu,  mais  aux  hommes,  il  simule  une  intention  droite 

qu'il  na  pas.  Et  c'est  pourquoi  saint  Grégoire  dit,  au  livre  XXXI 
des  Morales  (endroit  précité),  que  les  hypocvUes  usent  des  choses 

de  Dieu  pour  servir  le  siècle  dans  leur  cœi'r;  parce  que,  même 

dans  les  choses  sainles  qu'ils  montrent,  ils  ne  cherchent  point  la 
conversion  des  hommes,  mais  le  vent  des  faveurs.  Et  ainsi  ils 

simulent  une  intention  droite  qu'ils  n'ont  pas,  bien  qu'ils  ne 

simulent  point  une  action  droite  qu'ils  ne  feraient  pas  »  :  ils 
font  l'action  droite,  mais  en  simulant  une  intention  droite 

qu'ils  n'ont  pas. 

Vad  secundum  dit  que  «  l  habit  de  la  sainteté,  comme  l'habit 

religieux   ou  ecclésiastique,  signifie  un  état  où  l'homme  est 
obligé  aux  œuvres  de  la  perfection.  Et  voilà  pourquoi,  lorsque 

quelqu'un   prend  l'habit  de  la  sainteté,    en  se  proposant  de 

passer  lui-même  à  l'état  de  la  perfection,  si,  par  faiblesse,   il 

défaille,  il  n'est  pas  simulateur  ou  hypocrite  ;  parce  qu'il  n'est 

pas  tenu  de  manifester  son  péché,  en  quittant  l'habit  de  la 

sainteté.  Mais  s'il  prenait  l'habit  de  la  sainteté  à  cette  fin  de 

se  montrer  Juste  »,  alors  qu'il  ne  le  serait  pas,  «  dans  ce  cas  il 

serait  simulateur  et  hypocrite  ».  —  On  aura  remarqué  l'impor- 
tance de  la  distinction  que  vient  de  nous  donner  saint  Thomas. 

Elle  coupe  court  aux  scrupules   ou  aux  exagérations  de  ceux 

qui  accuseraient  immédiatement  d'hypocrisie  ou  de  simulation, 

ou  qui  voudraient  s'en  accuser  eux-mêmes,  quand  ils  ne  trou- 

veraient pas  sous  l'habit  religieux  ou  ecclésiastique,  toute  la 

perfection  de  vie  que  cet  habit  représente.   Autre  est  l'imper- 
fection, toujours  accessible  à  la  pauvre  nature  humaine,  en 

quelqu'état  de  sainteté  qu'elle  se  trouve,  et  qu'on  y  porte  par 

faiblesse;  autre  Vexploilalion  de  l'état  de  pcrfect'ion,  ou  plutôt 

des  dehors  de  cet  état,  pour  s'en  assurer  les  avantages,  devant 
les  hommes,  sans  vouloir  en  avoir  la  réalité  ou  le  mérite. 

L'ad  tertium  fait  remarquer  que  «  dans  la  simulation,  comme 
dans  le  mensonge,  il  >  a  deux  choses  :  lune,  qui  est  le  signe; 

l'autre,  qui  est  la  chose  signifiée.  Et,  précisément,  dans  l'hypo- 
crisie, la  mauvaise  intention  est  considérée  comme  la  chose 

signifiée,  qui  ne  répond  pas  au  signe.  Quant  aux  choses  exté- 
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rieures,  paroles,  ou  œuvres,  ou  toutes  autres  choses  sensibles, 

elles  sont  considérées,  en  toute  simulation  et  en  tout  mensonge, 

comme  le  signe  ».  Il  n"y  a  donc  pas  à  opposer,  de  ce  chef, 

l'hypocrisie  et  la  simulation,  comme  étant  Tune  intérieure  et 

l'autre  extérieure,  ainsi  que  le  faisait  à  tort  l'objection. 

L'hypocrisie  est  une  sorte  de  simulation.  Parmi  toutes  les 
espèces  de  simulations  qui  peuvent  se  rencontrer  dans  un  exté- 

rieur humain  ne  correspondant  pas  à  l'intérieur  qu'il  est  censé 

traduire,  il  en  est  une  qui  consiste  dans  l'extérieur  de  l'homme 

affectant  les  dehors  de  la  vertu,  quand,  au  dedans,  il  n'en  a 

cure.  Cette  simulation  est  proprement  l'hypocrisie.  —  Faut-il 

dire  que  l'hypocrisie  ou  même  toute  simulation  en  général 

s'oppose  à  la  vertu  de  vérité  ")  Saint  Thomas  va  nous  répondre 
à  l'article  qui  suit. 

« 
Article  111. 

Si  l'hypocrisie  s'oppose  à  la  vertu  de  vérité  ? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  l'hypocrisie  ne  s'op- 
pose point  à  la  vertu  de  vérité  ».  —  La  première  observe  que 

((  dans  la  simulation  ou  l'hypocrisie  se  trouve  le  signe  et  la 

chose  signifiée.  Or,  pour  l'un  ni  pour  l'autre  il  ne  semble  pas 

qu'il  y  ait  opposition  à  l'une  des  vertus  déterminément.  C'est 

qu'en  effet  l'hypocrite  simule  n'importe  quelle  vertu  ;  et  c'est 

aussi  par  n'importe  quels  actes  de  vertu  qu'il  le  fait,  tels  que  le 

jeune,  la  prière,  l'aumône,  comme  on  le  voit  en  saint  Matthieu, 

ch.  VI  (v.  2,  5,  i6).  Donc  l'hypocrisie  ne  s'oppose  point  spé- 
cialement à  la  vertu  de  vérité  ».  —  La  seconde  objection  dit 

que  «  toute  simulation  semble  procéder  de  quelque  dol  ou 

ruse;  aussi  bien  s'oppose-t-elle  à  la  simplicité.  Or,  le  dol  s'op- 
pose à  la  prudence,  comme  il  a  été  vu  plus  haut  (q.  55,  art.  l\). 

Donc,  l'hypocrisie,  qui  est  une  simulation,  ne  s'oppose  pas  à 
la  vérité,  mais  plutôt  à  la  prudence  ou  à  la  simplicité  ».  —  La 
troisième  objection  arguë  de  ce  que  «  les  espèces  des  choses 

morales  se  considèrent  en  raison  de  la  fin.  Or,  la  fin  de  l'hypo- 
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crisie  est  Tacquisilion  du  gain  ou  de  la  vaine  gloire.  Aussi 

bien,  sur  celle  parole  du  livre  de  Job.  ch.  xwii  (v.  8)  :  Quelle 

est  r espérance  de  l'hypocrite,  s'il  enlève  avec  avarice,  etc.,  la  glose 

dit  :  L'hypocrite,  qui  se  dit,  en  latin,  simulateur,  est  un  ravisseur 
avare,  qui,  agissant  de  Jaçon  inique,  et  désirant  cependant  la  vé- 

nération accordée  à  la  sainteté,  enlève  la  louange  de  la  vie  des 

autres.  Puis  donc  que  l'avarice,  ou  la  vaine  gloire,  ne  s'oppose 
point,  directement,  à  la  vérité,  il  semble  que  la  dissimulation 

ou  l'hypocrisie  ne  s'y  oppose  pas  non  plus  ». 

L'argument  sed  contra  rappelle  que  «  toute  simulation  est 

un  certain  mensonge,  ainsi  qu'il  a  été  dit  (art.  i).  Or,  le  men- 

songe s'oppose  directement  à  la  vérité.  Donc  pareillement  aussi 

la  simulation  ou  l'hypocrisie  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  fait  remarquer  que  «  selon 
Aristote,  au  livre  \  des  Métaphysiques  (de  S.  Th.,  leç.  5,  6,  lo; 

Did.,  liv.  IX,  ch.  iv,  vni).  la  contrariété  est  l'opposition  qui 

porte  sur  la  forme  d'oij  la  chose  tire  son  espèce.  Et  c'est  pour- 
quoi, ajoute  le  saint  Docteur,  il  faut  dire  que  la  simulation 

ou  l'hypocrisie  peut  s'opposer  à  une  vertu  d'une  double  ma- 
nière: directement;  et  indirectement.  —  Son  opposition  ou  sa 

contrariété  directe  devra  se  prendre  en  raison  de  l'espèce  même 

de  l'acte,  qui  se  prend  elle-même  selon  l'objet  propre  de  cet 

acte.  Puis  donc  que  l'hypocrisie  est  une  certaine  simulation 

qui  fait  que  quelqu'un  simule  qu'il  est  une  personne  qu'il  n'est 

pas,  ainsi  qu'il  a  été  dit  (art.  préc),  il  s'ensuit  qu'elle  s'oppose 
directement  à  la  vérité,  par  laquelle  C homme  se  traduit  dans  sa 

vie  et  dans  ses  paroles  tel  quil  est,  comme  il  est  dit  au  livre  IV 

de  VÉlhique  (ch.  vu,  n.  i  ;  de  S.  Th.,  leç.  i5).  —  L'opposition 

ou  la  contrariété  indirecte  de  l'hypocrisie  peut  se  considérer 

en  raison  de  n'importe  quelle  chose  qui  s'y  joint,  par  exemple 
en  raison  d  une  fin  éloignée,  ou  en  raison  de  choses  qui  ser- 

vent à  son  acte,  ou  selon  toute  autre  chose  de  ce  genre  ». 

h'ad  primum  résout  la  première  objection  par  la  distinction 

qui  vient  d'être  marquée  au  corps  de  l'article.  «  L'hypocrite 
qui  simule  une  vertu,  la  prend  comme  fin,  non  en  réalité  et 

comme  voulant  l'avoir,  mais  selon  l'apparence,  et  comme  vou- 

lant paraître  lavoir.  Il  suit  de  là,  que  l'hypocrisie  s'oppose, 



QUESTION    CXI.    —    DE    LV    SIMULATION    ET    HVPOCRISIE.         653 

non  à  cette  vertu;  mais  à  la  vérité,  en  tant  que  l'hypocrite 
veut  tromper  les  hommes  au  sujet  de  cette  vertu.  Quant  aux 

œuvres  de  cette  vertu,  l'hypocrite  les  prend,  non  comme  se 

les  proposant  pour  elles-mêmes,  mais  à  titre  d'instruments,  et 

comme  signes  de  cette  vertu.  Par  où  l'on  voit  que  Ihypocrisie 
n'a  pas,  en  raison  de  cela,  une  opposition  directe  à  cette 
vertu  ». 

L'ad  secundum  répond  que  <>  comme  il  a  été  dit  plus  haut 
(q.  55.  art.  3  et  suiv.),  à  la  prudence  est  opposée  directement 

l'astuce,  qui  a  pour  objet  propre  de  trouver  certaines  voies 

apparentes  et  non  réelles  à  l'eflFet  d'obtenir  ce  qu'on  se  propose. 

Quant  à  l'exécution  de  l'astuce,  elle  se  fait,  proprement,  par  le 
dol  dans  les  paroles,  et  par  la  fraude  dans  les  actes.  Et  ce  que 

l'astuce  est  à  la  prudence,  le  dol  et  la  fraude  le  sont  à  la  sim- 
plicité. Or,  le  dol  et  la  fraude  sont  ordonnés  principalement  à 

tromper,  et  quelquefois,  secondairement,  à  nuire.  Il  s'ensuit 

qu'à  la  simplicité  il  appartient  directement  de  se  préserver  de 

la  déception  »,  évitant  tout  ce  qui  a  l'apparence  même  de  la 
tromperie,  o  A  ce  titre,  comme  il  a  été  dit  plus  haut  (q.  109, 

art.  2.  ad  ̂ t"™).  la  vertu  de  simplicité  est  la  même  vertu  en 

réalité  que  la  vertu  de  vérité,  n'en  différant  que  par  la  seule 
raison  :  car  la  vérité  se  dit  selon  que  les  signes  correspondent 

aux  choses  signifiées  ;  et  la  simplicité  selon  qu'on  ne  tend  pas 

à  des  choses  diverses,  en  telle  sorte  qu'on  entende  une  chose 

intérieurement  et  qu'on  en  entende  une  autre  extérieurement  » 
dans  ses  paroles  ou  dans  ses  actions.  —  On  aura  remarqué  avec 
quelle  précision  saint  Thomas  a  su  montrer,  jusque  dans  leurs 

nuances  les  plus  délicates,  les  rapports  de  la  simplicité  et  de 

la  vérité,  ou  aussi  de  la  simplicité  et  de  la  prudence,  et  des 

vices  qui  leur  sont  directement  opposés. 

Vad  tertiam  dit  que  w  le  lucre  ou  la  gloire  sont  la  fin  éloi- 

gnée du  simulateur,  comme  aussi  du  menteur.  Ce  n'est  donc 
pas  de  cette  fin  que  leur  acte  tire  son  espèce,  mais  de  la  fin 

prochaine,  qui  est,  pour  le  simulateur,  de  se  montrer  autre 

qu'il  n'est.  Aussi  bien  arrive-t-il  parfois  qu'un  individu  feint 

de  soi  de  grandes  choses,  sans  avoir  d'autre  but  que  le  seul 

plaisir  de  feindre  et  de  se  montrer  autre  qu'il  n'est,  comme 
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Aristole  le  dit  au  livre  IV  de  VÉlhiqne  (ch.  \ii,  n.  lo;  de 

S.  TIi.,  leç.  i5),  et  comme  il  a  été  dit  aussi  plus  haut  à  propos 

du  mensonge  »  (q.  i  lo,  art.  i). 

Un  dernier  point  nous  reste  à  examiner  au  sujet  de  l'hypo- 

crisie ;  et  c'est  de  savoir  quelle  est  la  gravité  du  péché  qu'elle 

constitue.  Faut-il  dire  qu'elle  est  toujours  un  péché  mortel  ') 

Saint  Thomas  va  nous  répondre  à  l'article  qui  suit. 

Article  IV. 

Si  l'hypocrisie  est  toujours  un  péché  mortel? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  l'hypocrisie  est  tou- 
jours un  péché  mortel  >>.  —  La  première  arguë  de  plusieurs 

textes  de  l'Écriture,  commentés  par  la  glose.  C'est  ainsi  que 
«  saint  Jérôme  dit,  dans  la  glose,  sur  Isaïe,  ch.  xvi  (v.  i[\), 

que  si  Von  comparé  ces  deux  maux,  c'est  chose  moins  grave  de 
pécher  ouvertement,  que  de  simuler  la  vertu.  Et,  sur  cette  parole 

du  livre  de  Job,  ch.  i  (v.  21),  Comme  il  a  plu  au  Seigneur,  etc., 

la  glose  dit  que  la  justice  simulée  n'est  plus  la  justice  ?nais  un 
péché  doublement  grave.  Et  sur  ces  mots  des  Lamentations, 

ch.  IV  (v.  G),  L'iniquité  de  mon  peuple  est  devenue  un  péché  plus 
grand  que  celui  des  hommes  de  Sodome,  la  glose  dit  :  Là  sont 

pleures  les  crimes  de  l'âme  qui  tombe  dans  l'hypocrisie,  laquelle  a 
un  péché  plus  grand  que  ne  fut  celui  des  hommes  de  Sodome.  Or, 

les  péchés  des  hommes  de  Sodome  furent  des  péchés  mortels. 

Donc  l'hypocrisie  aussi  est  toujours  un  péché  mortel  ».  —  La 
seconde  objection  en  appelle  à  «  saint  Grégoire  »,  qui  «  dit,  au 

livre XXXI  des  Morales  {ch.  xiii  ou  viii,  ou  xi),  que  les  hypocri- 

tes pèchent  par  malice.  Or,  ce  péché  est  le  plus  grave  et  appar- 

tient au  péché  contre  le  Saint-Esprit.  Donc  l'hypocrite  pèche 
toujours  mortellement  ».  —  La  troisième  objection  déclare 

que  «  nul  ne  mérite  la  colère  de  Dieu  et  l'exclusion  de  la 

vision  de  Dieu,  si  ce  n'est  pour  le  péché  mortel.  Or,  par 

l'hypocrisie,  l'homme  mérite  la   colère  de  Dieu  ;   selon  cette 
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parole  du  livre  de  Job,  eh.  xxxvi  (v.  i3)  :  Les  simulateurs  cl 

les  rusés  provoquent  la  colère  de  Dieu.  L'hypocrite  est  exclu 
aussi  de  la  vision  de  Dieu  ;  selon  cette  autre  parole  du  livre  de 

Job,  ch.  XIII  (v.  i6)  :  Aucun  hypocrite  ne  sera  admis  en  sa  pré- 

sence. Donc  l'hypocrisie  est  toujours  un  péché  mortel  ». 
Nous  avons  ici  trois  arguments  sed  contra.  —  Le  premier 

dit  que  «  l'hypocrisie  est  un  mensonge  d'action,  étant  une 

certaine  simulation.  Or,  tout  mensonge  d'action  n'est  pas  un 

péché  mortel.  Donc  l'hypocrisie  ne  l'est  pas  non  plus  ».  —  Le 

second  remarque  que  «  l'intention  de  l'hypocrite  tend  à  paraî- 

tre bon.  Or,  ceci  n'est  pas  contraire  à  la  charité.  Donc  l'hypo- 

crisie n'est  pas  de  soi  un  péché  mortel  ».  —  Le  troisième 

rappelle  que  «  l'hypocrisie  naît  de  la  vaine  gloire,  comme  le 
dit  saint  Grégoire  au  livre  XXXI  des  Morales  (ch.  xlv,  ou  xvii, 

ou  xxxi).  Or,  la  vaine  gloire  n'est  pas  toujours  un  péché  mor- 

tel. Donc  l'hypocrisie  ne  l'est  pas  non  plus  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  répond  que  «  dans  l'hy- 
pocrisie, il  y  a  deux  choses  ;  savoir  :  le  manque  de  sainteté  ; 

et  la  simulation  de  cette  sainteté.  ̂ -  Si  donc  on  appelle  hypo- 

crite, celui  dont  l'intention  se  porte  sur  l'une  et  l'autre  de  ces 

deux  choses,  c'est-à-dire  qu'il  ne  s'occupe  en  rien  d'avoir  lia 

sainteté,  mais  seulement  d'en  avoir  les  dehors,  comme  d'ordi- 

naire il  est  parlé  de  l'hypocrite  dans  l'Ecriture  Sainte,  il  est 

manifeste  que  l'hypocrisie  est  un  péché  mortel.  Nul,  en  effet, 

n'est  totalement  privé  de  la  sainteté,  que  par  le  péché  mortel. 

—  Mais  si  l'on  appelle  hypocrite,  celui  qui  entend  simuler  la 

sainteté,  que  cependant  il  n'a  pas  en  raison  de  quelque  péché 

mortel,  celui-là,  bien  qu'il  soit  dans  le  péché  mortel  du  fait 

qu'il  est  privé  de  la  sainteté,  sa  simulation  n'est  pourtant  pas 
toujours  en  lui  un  péché  mortel,  mais  elle  est  quelquefois  un 

péché  véniel.  Or,  la  chose  se  discerne  en  raison  de  la  fin.  Si 

cette  fin  répugne  à  l'amour  de  Dieu  ou  du  prochain,  l'hypo- 

crisie sera  un  péché  mortel;  comme  si  quelqu'un  simule  la 
sainteté  pour  répandre  une  fausse  doctrine,  ou  pour  acquérir 

tous  autres  biens  temporels  en  lesquels  il  constitue  sa  fin  der- 

nière. Si,  au  contraire,  la  fin  qu'il  se  propose  ne  répugne  pas  à 
la  charité,  dans  ce  cas  son  hypocrisie  sera  un  péché  véniel  :  tel 

i 
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serait,  par  exemple,  celui  qui  prend  plaisir  à  la  simulation 

elle-même  :  Aiistote  dit,  en  ett'et,  de  lui,  au  livre  IV  de  YÉlhi- 

que  (eh.  vu,  n.  lo  ;  de  S.  Th.,  leç.  lô),  qu'il  est  plus  vain  que 
méchant.  Car  la  raison  est  la  même  dans  le  mensonge  et 

dans  la  simulation.  —  Il  arrive  aussi  quelquefois  que  quel- 

qu'un simule  la  perfection  de  la  sainteté,  qui  n'est  pas  de 

nécessité  de  salut.  Et  une  telle  simulation  ni  n'est  toujours 

un  péché  mortel,  ni  n'est  toujours  avec  le  péché  mortel  ».  La 
chose  peut  se  présenter  assez  fréquemment,  même  parmi  les 

personnes  qui  font  profession  de  piété  :  lesquelles  assurément 

ne  voudraient  rien  faire  qui  pût  les  séparer  de  l'amour  de 
Dieu  ;  mais  parfois  elles  cèdent  au  penchant  de  la  vaine 

gloire,  et  elles  affectent  les  dehors  d'une  piété  plus  grande  que 

celle  qu'elles  ont  en  réalité. 
Saint  Thomas  ajoute,  en  finissant,  que  «  par  là,  les  objec- 

tions se  trouvent  résolues  ». 

A  la  vertu  de  vérité  s'opposent  le  mensonge  et  la  simulation 

avec  l'hypocrisie.  Mais  c'est  d'une  double  manière  que  chacun 
de  ces  vices,  revêtant  ainsi  en  quelque  sorte  la  raison  de  vice 

général  ou  générique,  se  trouve  en  opposition  avec  la  vérité, 

du  moins  dans  un  certain  ordre  de  matière,  qui  est  celui  de  la 

condition  de  la  personne  :  ou  par  mode  d'excès  et  d'outrance; 
ou  par  mode  de  diminution  et  de  trop  peu.  Dans  le  premier 

cas,  ils  prennent  le  nom  de  jactance;  dans  le  second  celui 

d'ironie,  au  sens  d'effacement  indu.  —  jN'ous  devons  mainte- 

nant nous  occuper  d'eux  sous  ce  nouveau  jour.  Et,  d'abord, 

de  la  jactance.  Elle  va  faire  l'objet  de  la  question  suivante. 



QUESTION  CXII 

DE  LA  JACTANCE 

Cette  question  comprend  deux  articles  : 

1°  A  quelle  vertu  la  jactance  s'oppose. 
2"  Si  elle  est  un  péché  mortel  ? 

Article  Premier, 

Si  la  jactance  s'oppose  à  la  vertu  de  vérité? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  la  jactance  ne  s'op- 
pose point  à  la  vertu  de  vérité  ».  —  La  première  arguë  de  ce 

qu'  «  à  la  vérité  s'oppose  le  mensonge.  Or,  parfois  il  peut  y 

avoir  jactance,   même  sans  qu'il  y  ait  mensonge,  comme  si 

quelqu'un  fait  montre  de  son  excellence.  Il  est  dit,  en  effet,  au 

livre  d'Esther,  ch.  i  (v.  3,  /j),  quAssuérusJlt  un  grand  festin 
pour  montrer  les  richesses  de  sa  gloire  et  de  son  royaume  et  la 

grandeur  et  la  jactance  de  sa  puissance.  Donc   la  jactance  ne 

s'oppose  pas  à  la  vertu  de  vérité  ».    —  La  seconde  objection 
fait  observer  que  «  la  jactance  est  donnée,  par  saint  Grégoire, 

au  livre  XXIII  de  ses  Morales  (ch.  vi,  ou  iv,  ou  vu),  comme 

une  des  quatre  espèces  de  l'orgueil  ;  savoir  quand  l'homme  se 

vante  d'avoir  ce  qu'il  n'a  pas.  Aussi  bien  il  est  dit  dans  Jéré- 

mie,  ch.  xlviii  (v.  29,  3o)    :  Nous  avons  entendu  l'orgueil   de 
Moab,  le  très  orgueilleux  ;  sa  hauteur,  son  arrogance,  son  orgueil, 

sa  fierté,  je  les  connais,  dit   le  Seigneur;  je  sais  sa  jactance,  et 

que  sa  vertu  n'y  répond  pas.  Et,  au  livre  XXXI  de  ses  Morales 
(ch.  XLV,  ou  XVII,  ou  xxxi),  saint  Grégoire  dit  que  la  jactance 

vient  de  la  vaine  gloire.  Or,  l'orgueil  et  la  vaine  gloire  s'oppo- 

sent à  la  vertu  d'humilité.  Donc  la  jactance  s'oppose,  non  à  la 
XII.  —  La  Religion.  42 
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vérité,  mais  à  lliumilité  ».  —  l.a  troisième  objection  déclare 

que  «  la  jactance  semble  a^oir  pour  cause  les  richesses;  et 

c'est  pourquoi  il  est  dit,  dans  le  livre  de  la  Sagesse,  ch.  v 

(v.  8)  :  .4  quoi  nous  a  servi  l'orgueil  ?  Ou  de  quel  profil  a  été  pour 
nous  la  richesse  jointe  à  la  jactance?  Or,  la  superfluité  des 

richesses  semble  appartenir  au  péché  de  Tavarice,  qui  s'oppose 

à  la  justice  ou  à  la  libéralité.  Donc  la  jactance  ne  s'oppose  pas 
à  la  vérité  ». 

L'argument  sed  contra  en  appelle  à  «  Aristote  »,  qui,  au 
livre  II  (ch.  vu,  n.  i:^;  de  S.Th.,leç.  9)  et  au  livre  VI  ch.  vu, 

ji.  2,  .\  ;  de  S.  Th.,  leç.  i5),  de  YÉildque,  oppose  la  jactance  à  la 
vérité  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  fait  cette  remarque,  que 

«  la  jactance  semble  proprement  emporter  que  l'homme 
s'exalte  dans  ses  paroles  :  et,  en  effet,  ce  que  Ihomme  veut 

jeter  loin,  il  Yélève  en  haut.  Or,  l'homme  est  dit  proprement 

s'exalter,  quand  il  dit  de  lui-même  quelque  chose  qui  le  dépasse. 

Chose  qui  se  produit  d'une  double  manière.  Quelquefois,  en 
effet,  Ihomme  parle  de  lui-même,  non  en  disant  plus  que  ce 

qu'il  est  en  lui-même,  mais  en  disant  plus  que  ce  que  les  autres 

en  pensent.  C'était  pour  éviter  cela,  que  l'Apôtre  disait,  dans 

la  seconde  épître  aux  Corinthiens,  ch.  xii  (v.  G)  :  Je  m'arrête; 

de  peur  que  quelqu'un  ne  m'estime  au-dessus  de  ce  qu'il  voit  en 

moi  ou  au<lessus  de  ce  qu'il  a  entendu  de  moi.  D'autres  fois, 

l'homme  s'exalte  dans  ses  paroles,  en  disant  de  lui  plus  qu'il 

n'est  dans  la  vérité  des  choses.  Et  parce  qu'une  chose  doit  être 
jugée  plutôt  selon  ce  quelle  est  en  elle-même,  que  selon  ce 

qu'elle  est  dans  l'opinion  des  autres,  de  là  vient  que  la  jactance 

se  dit  davantage  proprement,  quand  l'homme  s'élève  au-des- 

sus de  ce  qu'il  est  en  lui-même,  que  quand  il  s'élève  au-des- 

sus de  ce  qu'il  est  dans  l'opinion  des  autres;  bien  que,  dans 

l'un  et  l'autre  cas,  on  puisse  parler  de  jactance.  II  suit  de  là 

que  la  jactance  proprement  dite  s'oppose  à  la  vérité  par  mode 
d'excès  ». 

Lad  primum  répond  que  «  cette  raison  »  donnée  par  l'ob- 

jection «  procède  de  la  jactance  selon  quelle  excède  l'opinion  » 

qu'on  a  du  sujet. 
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Vad  secundum  dit  que  «  le  péché  de  jactance  peut  se  consi- 

dérer d'une  double  manière.  —  D'abord,  selon  l'espèce  de 

l'acte.  Et,  ainsi,  il  s'oppose  à  la  vérité,  comme  il  a  été  vu.  — 

On  peut  le  considérer  aussi  selon  la  cause  d'où  il  procède  fré- 

quemment, bien  qu'il  ne  le  fasse  pas  toujours.  De  ce  chef,  il 

procède  de  l'orgueil,  comme  de  la  cause  intérieure  qui  y  meut 

et  qui  y  pousse.  Car,  du  fait  que  quelqu'un  intérieurement  est 

arrogant  et  s'élève  au-dessus  de  lui-même,  il  s'ensuit  le  plus 

souvent  qu'il  profère  de  soi  extérieurement  de  grandes  choses; 

bien  que  quelquefois  ce  ne  soit  pas  en  raison  de  l'arrogance, 

mais  en  raison  d'une  certaine  vanité,  que  quelqu'un  se  porte 

à  la  jactance,  et  s'y  délecte,  parce  qu'il  est  tel  selon  l'habitus.  On 

voit,  par  là,  que  l'arrogance,  qui  fait  qu'un  homme  s'élève  » 
intérieurement  et  dans  ses  pensées  «  au-dessus  de  lui-même, 

est  une  espèce  de  l'orgueil  ;  mais  n'est  pas  la  même  chose  que 
la  jactance  :  elle  en  est  seulement  la  cause  la  plus  fréquente. 

C'est  pour  cela  que  saint  Grégoire  met  la  jactance  parmi  les 

espèces  de  l'orgueil.  —  Comme,  d'autre  part,  celui  qui  cède 
à  la  jactance  tend  le  plus  souvent  par  là  à  acquérir  la  gloire, 

à  cause  de  cela,  d'après  saint  Grégoire,  la  jactance  provient 
de  la  vaine  gloire,  selon  la  raison  de  fin  ». 

h' ad  lertiam  fait  observer  que  «  l'opulence  aussi  cause  la 

jactance  d'une  double  manière.  —  Et  par  mode  d'occasion,  en 

tant  que  quelqu'un  s'enorgueillit  de  ses  richesses;  et  voilà 
pourquoi  intentionnellement,  dans  les  Proverbes,  ch.  viii 

(v.  i8),  les  richesses  sont  appelées  superbes  ou  orgueilleuses. 

—  Et  par  mode  de  fin  ;  car,  selon  qu'il  est  dit  au  livre  IV  de 
V Éthique  (ch.  vn,  n.  i3  ;  de  S.  Th.,  leç.  i5),  il  en  est  qui  prati- 

quent la  jactance  »  ou  qui  se  vantent,  «  non  seulement  en 

vue  de  la  gloire,  mais  aussi  en  vue  du  lucre  ou  du  gain, 

feignant  à  leur  sujet  des  choses  qui  peuvent  leur  apporter 

du  gain  ou  du  lucre,  comme,  par  exemple,  qu'ils  sont  méde- 

cins, ou  philosophes,  ou  devins  ».  —  C'est  ce  que  nous  appe- 

lons, dans  nos  langues,  d'un  nom  trivial,  mais  fort  expressif: 
le  charlatanisme. 

La  jactance,  ou  la  vanterie,  prise  dans  son  acception  la  plus 



(JGo  SOMME    THI?OLOGIQUE. 

roiiiiellc  et  la  plus  slriclc,  s'oppose  à  la  vertu  de  vérité  :  car 

elle  implique,  proprement,  que  quelqu'un,  surtout  en  paroles, 

s'élève,  en  présence  des  autres,  au-dessus  de  ce  qu'il  est  en  lui- 

même;  et  si  elle  procède,  le  plus  souvent,  de  l'arrogance,  qui 

est  une  des  espèces  de  l'orgueil,  elle-même  est  une  espèce  de 

mensonge  ou  de  simulation  pai-  mode  d'excès  à  l'endroit  de  la 

vérité.  —  Qu'elle  soit  un  péché,  la  chose  est  déjà  manifeste, 

puisqu'elle  s'oppose  à  une  vertu.  Mais  est-elle  un  péché  mortel  !* 

C'est  ce  qu'il  nous  faut  maintenant  examinej'.  Et  tel  est 

l'objet  de  l'article  qui  suit. 

\rticle  II. 

Si  la  jactance  est  un  péché  mortel? 

Toirs  objections  veulent  prouver  que  «  la  jactance  est  un 

péché  mortel  ».  —  La  première  cite  un  mot  des  Proverbes, 
ch.  XXVIII  (v.  2  0),  où  «  il  est  dit  :  Celui  qui  se  livre  à  la  Jactance 

et  s'élargit  excite  les  querelles.  Or,  exciter  les  querelles  est  un 
péché  mortel;  car  le  Seigneur  déteste  celui  qui  sème  les  discordes, 

comme  on  le  voit  au  livre  des  Proverbes,  ch.  vi  (v.  i6,  19). 

Donc  lajactanceest  un  péché  mortel  ».  —  La  seconde  objection 
déclare  que  «  tout  ce  qui  est  défendu  dans  la  loi  de  Dieu  est 

un  péché  mortel.  Or,  sur  ce  mot  de  V Ecclésiastique,  ch.  vi 

(v.  2)  :  Ne  t'exalte  pas  dans  ta  pensée,  la  glose  dit  :  C'est  la 

défense  de  la  jactance  et  de  l'orgueil.  Donc  la  jactance  est  un 
péché  mortel  ».  —  La  troisième  objection  dit  que  «  la  jactance 

est  un  certain  mensonge.  D'autre  part,  elle  n'est  pas  un  men- 
songe officieux  ou  joyeux.  Gela  ressort,  en  effet,  de  la  fin  du 

mensonge.  Car,  comme  Aristotele  dit,  au  livre  IV  de  l'Éthique 
(ch.  VII,  n.  10,  11;  de  S.  Th.,  leç.  i5),  celui  qui  se  livre  à  la 

Jactance,  feint  à  son  sujet  des  choses  au-dessus  de  la  réalité, 

parfois  sans  aucun  but,  quelquefois  pour  la  gloire  ou  l'honneur, 

et  d'autres  fois  pour  de  l'argent;  par  oià  l'on  voit  que  la  jactance 
n'est  ni   un   mensonge  joyeux  ni  un  mensonge  officieux.  Il 
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reste  quelle  est  toujours   un  mensonge  pernicieux.  Il  semble 

donc  qu'elle  est  toujours  un  péché  mortel  ». 

L'argument  sed  contra  rappelle  que  «  la  jactance  vient  de  la 

vaine  gloire,  d'après  saint  Grégoire,  au  livre  XXXI  des  Morales 

(ch.  XLV,  ou  XVII,  ou  xxxi).  Or  la  vaine  gloire  n'est  pas  toujours 

un  péché  mortel;  mais  parfois  elle  est  un  péché  véniel,  qu'il 

n'appartient  qu'aux  très  parfaits  de  pouvoir  éviter;  saint  Gré- 
goire dit,  en  effet  {Morales,  liv.  VIII;  ch.  xlviii,  ou  xxx, 

ou  xxxviii),  qu  il  appartient  à  ceux  qui  sont  grandement  parfaits, 

de  Jaire  paraître  leur  œuvre  en  telle  manière  que .  cherchant  la 

gloire  de  F  Auteur,  ils  ne  sachent  point  se  réjouir  pour  eux-mêmes 

de  la  louange  qu'on  lui  donne.  Donc  la  jactance  n'est  pas  toujours 
un  péché  mortel  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  répond  que  «  comme  il 
a  été  dit  plus  haut  (q.  2^,  art.  12;  q.  35,  art.  3;  l'^-2'^',  q.  72, 
art.  5),  le  péché  mortel  est  celui  qui  est  contraire  à  la  charité. 

Nous  pouvons  donc  considérer  la  jactance  d'une  double  ma- 

nière »,  par  rapport  à  la  gravité  du  péché.  —  «  D'abord,  en 

elle-même,  selon  qu'elle  est  un  certain  mensonge.  A  ce  titre, 
parfois  elle  est  un  péché  mortel  et  parfois  un  péché  véniel.  Un 

péché  mortel,  quand  l'homme  profère  à  son  sujet,  en  se  livrant 
à  la  jactance,  des  choses  qui  sont  contre  la  gloire  de  Dieu; 

c'est  ainsi  qu'il  est  dit,  sur  la  personne  du  roi  de  Tyr,  dans 
Ézéchiel,  ch.  xxiii  (v.  2)  :  Ton  cœur  s'est  élevé,  et  tu  as  dit  : 
Je  suis  Dieu,  moi!  On  aussi  contre  la  charité  du  prochain; 

comme  si  quelqu'un,  s'exaltant  lui-même  par  jactance, 

s'échappe  en  paroles  injurieuses  contre  les  autres;  ainsi  qu'on 
le  voit,  en  saint  Luc,  ch.  xviii  (v.  11),  du  Pharisien,  qui  disait  : 

Je  ne  suis  point  comme  le  reste  des  hommes  :  voleurs,  injustes, 

adultères;  ou  même  comme  ce  publicain.  Elle  est,  au  contraire, 

un  péché  véniel,  si  l'homme  profère  de  soi,  sous  forme  de 
jactance,  des  choses  qui  ne  sont  ni  contre  Dieu  ni  contre  le 

prochain.  —  Mais,  d'une  autre  manière,  la  jactance  peut  être 
considérée  du  côté  de  sa  cause;  savoir  l'orgueil,  et  la  soif  du 

lucre,  ou  de  la  vaine  gloire.  Dans  ce  cas,  si  elle  procède  d'un 

orgueil  ou  d'une  vaine  gloire  qui  soil  un  péché  mortel,  la 
jactance  elle  aussi  sera  un  péché  mortel,  sinon,  elle  sera  un 
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péché  véniel.  Mais,  quand  l'homme  se  porte  à  la  jactance  par 
soif  du  gain,  ceci  semble  déjà  comprendre  la  déception  du 

prochain  et  son  dommage.  Et  voilà  pourquoi  une  telle  jactance 

est  plutôt  un  péché  mortel.  Aussi  bien  Aristote  lui-même  dit, 

au  livre  IV  de  lÉthirjtie  (ch.  vu,  n.  ii  ;  de  S.  Th.,  leç.  i5),  que 

c'est  chose  plus  honteuse  de  se  livrer  à  la  jactance  par  amour  du 
lucre  que  de  le  faire  en  vue  de  la  gloire  ou  de  r  honneur.  Toutefois  » , 

même  alors,  «  elle  n'est  pas  toujours  un  péché  mortel;  parce 

que  le  gain  peut  être  de  telle  sorte  que  personne  n'en  souffre 
dommage  ». 

Vad  primum  accorde  que  «  celui  qui  se  livre  à  la  jactance 

pour  exciter  des  querelles  pèche  mortellement  Mais  il  arrive 

parfois  que  la  jactance  est  cause  des  querelles,  non  de  soi, 

mais  accidentellement.  Il  ne  s'ensuit  donc  pas  qu'elle-même 
soit  un  péché  mortel  ». 

L'rtd  secundum  fait  observer  que  «  cette  glose  parle  de  la 

jactance  selon  qu'elle  procède  de  l'orgueil  défendu  qui  est  un 
péché  mortel  ». 

L'ad  tertium  déclare  que  «  ce  n'est  pas  toujours  que  la 
jactance  implique  un  mensonge  pernicieux;  mais  seulement 

quand  elle  est  contre  la  charité  de  Dieu  ou  du  prochain,  ou  par 

elle-même,  ou  en  raison  ds  sa  cause.  Mais  que  quelqu'un  se 

livre  à  la  jactance  pour  le  plaisir  qu'il  y  trouve,  c'est  quelque 
chose  de  vain,  comme  le  dit  Aristote.  Aussi  bien,  cela  se  ramène 

au  mensonge  joyeux;  à  moins  peut-être  qu'il  ne  préférât  ce 

plaisir  à  l'amour  divin,  en  telle  sorte  que  pour  l'avoir  il  mé- 
priserait les  préceptes  de  Dieu  :  dans  ce  cas,  en  effet,  la  jactance 

serait  contre  la  charité  de  Dieu,  en  qui  seul  notre  âme  doit  se 

reposer  cornme  en  sa  fin  dernière.  Il  semble  aussi  que  la  jac- 

tance se  rattache  au  mensonge  officieux,  lorsqu'on  s'y  livre 
pour  acquérir  la  gloire  ou  le  lucre;  pourvu  que  cela  se  fasse 

sans  dommage  à  l'égard  du  prochain,  parce  que  dans  ce  cas 
ce  serait  déjà  le  mensonge  pernicieux  ». 

Le  mensonge,  se  produisant  sous  forme  d'excès  et  d'outrance, 

quand  il  s'agit  de  se  faire  valoir  soi-même,  prend  le  nom  de 
jactance  ou  de  vanterie.  —  Mais  il  peut   prendre   une  autre 
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forme,  et  rester,  au  contraire,  en  deçà  et  au-dessous  de  ce  qu'on 

est  selon  la  vérité.  On  l'appellera  alors  du  nom  dironie,  au 
sens  d'effacement  et  de  diminution  indue.  Il  ne  nous  reste 

plus  qu'à  l'examiner  sous  cette  dernière  forme.  C'est  l'objet  de 
la  question  suivante. 



QUESTION  CXIII 

DE   L'IRONIE 

Cette  question  comprend  deux  articles 

1°  Si  l'ironie  est  un  péché  ? 
2°  De  sa  comparaison  à  la  jactance. 

Article  Premier. 

Si  l'ironie,  qui  fait  que  l'homme  feint  sur  soi 
des  choses  moindres,  est  un  péché? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  u  l'ironie,  qui  fait 

qu'on  feint  sur  soi  des  choses  moindres,  n'est  pas  un  péché  ». 

—  La  première  déclare  qu'  «  aucun  péché  ne  procède  de  l'action 

de  Dieu  confortant  l'homme.  Or,  de  cette  action  procède  que 
l'homme  dise  sur  soi  des  choses  moindres;  selon  ce  texte  du 

livre  des  Proverbes,  ch.  xxx  (v.  1,2):  Vision  qu'a  préférée 
r homme  avec  qui  Dieu  se  trouve,  et  qui,  ayant  Dieu  avec  lui  qui  le 

réconjorte,  dit  ;  Je  suis  le  plus  insensé  des  hommes.  Et,  dans  le 

livre  d'Amos,  ch.  vu  (v.  i4),  il  est  dit  :  Amos  répondit  :  Je 

ne  suis  pas  prophète.  Donc  l'ironie,  qui  fait  que  quelqu'un 

dit  de  lui-même  moins  qu'il  n'a,  n'est  pas  un  péché  ».  —  La 
seconde  objection  apporte  un  beau  texte  de  «  saint  Grégoire  », 

qui,  «  dans  son  épître,  à  Augustin,  évêque  des  Angles  {Registre, 

liv.  XII,  cp.  Lxiv,  ou  xxxi,  à  l'interrog.  10),  dit  :  C'est  lepropredes 

âmes  bonnes  de  reconnaître  leurs  fautes  là  oà  il  n'y  a  pas  de  faute. 

Or,  tout  péché  répugne  à  la  bonté  des  âmes.  Donc  l'ironie  n'est 
pas  un  péché  ».  —  La  troisième  objection  fait  remarquer  que 

«  fuir  l'orgueil  n'est  pas  un  péché.  Or,  il  en  est  qui  disent  d'eux- 
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mêmes  des  choses  moindres,  pour  fuir  Cenjhire  de  l'orgueil, 
comme  le  dit  Aristote,  au  livre  IV  de  VÉlhique  (cli.  vu,  n.  i4; 

de  S.  Th.,  leç.  i5).  Donc  l'ironie  n'est  pas  un  péché  ». 

L'argument  sed  contra  e^^inn  mot  formel  de  «saint  Augustin  », 

qui  «  dit,  au  livre  des  Paroles  de  l'Apôtre  (XXIX,  eh.  iv)  :  Si 

tu  mens  dans  un  but  d'humilité,  tu  deviens  pécheur  en  mentant, 

quand  bien  même  ta  ne  l'aurais  pas  été  d'abord  » . 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  nous  avertit  que  «  cela 

même  que  d'aucuns  disent  d'eux-mêmes  des  choses  au-dessous 

delà  vérité,  peut  se  produire  d'une  double  manière.  —  Dabord, 

la  vérité  restant  sauve  :  en  ce  sens  qu'ils  taisent  des  choses 

plus  grandes  qui  sont  en  eux,  et  qu'ils  en  disent  et  découvrent 

d'autres  qui  sont  moindres,  mais  qu'ils  reconnaissent  posséder. 

Dans  ce  cas,  dire  de  soi  des  choses  moindres,  n'appartient  pas 

à  l'ironie;  et  ce  n'est  pas  un  péché,  de  son  espèce,  à  moins 

que  quelque  circonstance  ne  vienne  le  gâter.  —  D'une  autre 
manière,  quelque  homme  dit  des  choses  moindres,  en  quittant 

la  vérité  :  tel  celui  qui  dit  de  soi  des  choses  viles,  qu'il  sait 
ne  pas  avoir;  ou  qui  nie  de  lui-même  quelque  chose  de  grand, 

qu'il  sait  se  trouver  en  lui.  C'est  là  proprement  l'ironie;  et 
c'est  cela  qui  est  un  péché  ». 

L'ad  primum  répond  à  la  première  objection  par  une  dis- 

tinction lumineuse.  C'est  qu'en  efl'et  u  il  est  une  double  sagesse, 
et  une  double  folie.  —  Il  y  a  la  sagesse  selon  Dieu,  qui  a 
comme  compagne  la  folie  humaine  ou  mondaine  »,  en  ce  sens 

que  les  hommes  et  les  mondains  la  tiennent  pour  une  folie; 

«  selon  celte  parole  de  la  première  Épîlre  aux  Corinthiens, 

ch.  ni  (v.  i8)  :  Si  quelqu'un  parmi  vous  parait  sage  dcms  le 

monde,  qu'il  se  fasse  insensé,  afin  de  devenir  sage.  —  L'autre 
sagesse  est  la  sagesse  mondaine,  laquelle,  comme  il  est  dit,  au 

même  endroit  (v.  19),  est  folie  auprès  de  Dieu.  —  Celui-là  donc 

qui  est  conforté  par  Dieu,  avoue  qu'il  est  insensé  selon  la 

réputation  des  hommes,  en  ce  sens  qu'il  méprise  les  choses 
mondaines  que  la  sagesse  des  hommes  recherche.  Aussi  bien 

il  est  ajouté,  au  même  endroit  »  du  livre  des  Proverbes,  que 

citait  l'objection  :  «  Et  la  sagesse  des  hommes  n'est  pas  avec  moi. 

Puis,  après  il  ajoute  :  Et  J'ai  connu  la  sagesse  des  scdnts.  —  On 
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pourrait  dire  aussi  que  la  sagesse  des  hommes  est  celle  qui 

s'acquiert  par  la  raison  humaine;  ai  la  sagesse  des  sainls,  celle 

qui  vient  de  l'inspiration  divine.  —  Quant  à  Amos,  il  nie  qu'il 

lut  prophète  d'origine;  en  ce  sens  qu'il  n'appartenait  pas  à  la 
race  des  prophètes.  El  voilà  pourquoi  il  ajoute  tout  de  suite  : 

ni  fds  de  prophète  » . 

Vad  secundum  explique  excellemment  la  difficulté  qu'on 
tirait  du  beau  texte  de  saint  Grégoire.  «  Il  appartient  à  la  bonté 

de  l'âme,  que  l'homme  tende  à  la  perfection  de  la  justice.  Et 

voilà  pourquoi  celui  qui  a  l'âme  bonne  s'impute  à  faute,  non 
seulement  quand  il  déchoit  de  la  commune  justice,  ce  qui  est 

vraiment  faute  et  péché,  mais  encore  quand  il  est  en  défaut 

par  rapport  à  la  perfection  de  la  justice  :  chose  qui  parfois  est 

sans  aucune  faute  (cf.  ce  que  nous  avons  dit  du  péché  et  de 

l'imperfection,  dans  notre  tome  YIII,  p.  781  et  suiv. ,  l''-2''^, 
q.  88,  art.  2).  Mais  il  ne  donne  jamais  comme  une  faute  ce  qui 

en  réalité  ne  l'est  pas  et  qu'il  ne  reconnaît  pas  comme  tel;  chose 

qui  serait,  en  effet,  le  mensonge  d'ironie  ».  . 

Vad  lertium  déclare  expressément  que  «  l'homme  ne  doit 
pas  faire  un  péché  pour  en  éviter  un  autre.  Et  voilà  pourquoi 

il  ne  doit  mentir  en  aucune  manière  pour  éviter  l'orgueil. 
Aussi  bien  saint  Augustin  dit,  sur  saint  Jean  (traité  XLIII)  : 

Qu'on  n'évite  pas  l'arrogance  en  un  tel  mode  que  la  vérité  soit 
laissée.  Et  saint  Grégoire  dit  {Morales,  liv.  XXVI,  ch.  v,  ou  in, 

ou  II)  que  ceax-là  sont  humbles  sans  prudence  qui  tombent  dans 

les  lacs  du  mensonge  ».  —  C'est  donc  une  très  fausse  humilité 
de  porter  atteinte  à  la  vérité,  de  quelque  manière  que  Ce  soit, 

pour  fuir  la  vaine  gloire.  La  vraie  humilité,  comme  nous  le 

dirons  plus  tard,  ne  méconnaît  en  aucune  sorte  le  bien  qui 

est  en  elle;  seulement,  au  lieu  de  se  l'attribuer  comme  le  fait 

là  vanité  ou  l'orgueil,  elle  le  renvoie  à  Dieu  qui  en  est  l'Auteur. 

Le  péché  d'ironie,  quand  il  existe  vraiment,  au  sens  que 
nous  venons  de  préciser,  est-il  moins  grave  que  le  péché  de  jac- 

tance ou  de  vanteric  qui  lui  est  opposé.  C'est  ce  qu'il  nous  faut 

maintenant  examiner.  Et  tel  est  l'objet  de  l'article  qui  suit,  le 

dernier  de  tout  ce  qui  devait  appartenir  à  l'étude  du  mensonge. 
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Article  II. 

Si  l'ironie  est  un  péché  moindre  que  la  jactance? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  l'ironie  n'est  pas  un 
péché  moindre  que  la  jactance  ».  —  La  première  lait  remarquer 

que  ((  l'une  et  l'autre  a  raison  de  péché  en  tant  qu'on  s'y 
éloigne  de  la  vérité;  laquelle  consiste  dans  une  certaine  égalité. 

Or,  de  l'égalité  ne  s'éloigne  pas  davantage  celui  qui  va  en 

plus,  que  celui  qui  reste  en  moins.  Donc  l'ironie  n'est  pas  un 
moindre  péché  que  la  jactance  ».  —  La  seconde  objection  dit 

que  u  d'après  Aristote  {Élhiqiie,  liv.  IV,  ch.  vu,  n.  i5;  de 

S.  Th.,  leç.  i5),  l'ironie  est  quelquefois  jactance.  Or,  la  jac- 

tance n'est  jamais  ironie.  Donc  l'ironie  est  un  plus  grave  péché 
que  la  jactance  ».  —  La  troisième  objection  apporte  un  texte 
des  Proverbes,  ch.  xxvi  (v.  25),  oii  «  il  est  dit  :  Quand  il  baissera 

sa  voix,  ne  le  crois  pas;  car  il  a  sept  malices  dans  son  cœur. 

Or,  baisser  la  voix  appartient  à  l'ironie.  Donc  en  elle  il  y  a 

multiciplité  d'iniquité  ». 

L'argument  sed  contra  se  réfère  à  «  Aristote  »  qui  «  dit,  au 
livre  IV  de  ï Éthique  (endroit  précité,  n.  i^)  que  ceux  qui  parlent 

par  ironie  et  en  diminuant  ce  qui  les  touche  semblent  d'un  com- 
merce plus  agréable  » . 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  rappelle  que  «  comme  il 
a  été  dit  plus  haut  (q.  iio,  art.  2,  ̂ ),  un  mensonge  est  plus 

grave  que  l'autre,  parfois  en  raison  de  la  matière  sur  laquelle 

il  porte,  et  c'est  ainsi  que  le  mensonge  qui  porte  sur  la  doctrine 
de  la  religion  est  de  tous  le  plus  grave;  quelquefois  aussi,  en 

raison  du  motif  pour  lequel  on  pèche  :  auquel  sens,  le  men- 

songe pernicieux  est  plus  grave  que  le  mensonge  officieux  ou 

joyeux.  Or,  l'ironie  et  lajactance  portent  sur  la  même  matière, 
soit  en  paroles,  soit  par  mode  de  tous  autres  signes;  et  cette 

matière  est  la  condition  de  la  personne.  Il  suit  de  là  qu'à  ce 
titre,  elles  sont  égales  comme  gravité.  Mais,  le  plus  souvent,  la 

jactance  procède  d'un  motif  plus  bas,  savoir  l'appétit  du  lucre 
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OU  de  l'honneur;  tandis  que  l'ironie  procède  de  ce  quelle  fuit, 

bien  que  dune  manière  indue,  d'être  à  chargée  aux  autres  en 

s'élevant  elle-même.  C'est  à  ce  titre  qu'Aristote  dit  que  la 
jactance  est  un  péché  plus  grave  que  Ij^ronie.  —  Toutefois  il 
arrive  aussi  que  tel  sujet  feint  de  soi  des  choses  moindres  pour 

d'autres  motifs;  par  exemple,  à  l'effet  de  tromper  en  usant  de 

ruse.  Et,  dans  ce  cas,  l'ironie  est  plus  grave  w. 

L'ad  primum  répond  que  «  l'objection  procède  de  l'ironie  et 
de  la  jactance,  selon  que  la  gravité  du  mensonge  se  considère 
en  raison  de  lui-même  ou  en  raison  de  sa  matière.  Et.  de  ce 

chef,  nous  avons  dit  qu'en  effet  il  y  avait  égalité  entre  ces 
deux  péchés  w. 

L'ad  seeundum  explique  qu'  «  il  y  a  une  double  excellence  : 

l'une,  qui  consiste  dans  les  choses  temporelles;  l'autre  qui 
consiste  dans  les  choses  spirituelles.  Or.  il  arrive  parfois  que 

quelqu'un  affecte  par  des  signes  extérieurs,  ou  par  des  paroles, 
un  certain  manque  ou  défaut  dans  les  choses  extérieures,  par 

exemple  en  usant  d'habits  cd]jects  ou  par  quelque  autre  chose 
de  ce  genre,  se  proposant  par  là  de  montrer  une  certaine  excel- 

lence spirituelle;  comme  ceux  dont  le  Seigneur  dit,  en  saint 

Mathieu,  ch.  n  (v.  16),  qu'ils  défont  leurs  visages  pour  faire 
voir  aux  hommes  quils  jeûnent.  Ceux-là  encourent  tout  à  la  fois 

le  vice  d'ironie  et  celui  de  jactance:  bien  que  sous  des  rapports 
divers.  Et,  à  cause  de  cela,  leur  péché  est  plus  grave.  Arislote, 

du  reste,  avait  déjà  remarqué,  au  livre  IV  de  l'Ethique  (endroit 

précité),  que  l'excès  et  le  défaut  notable  font  partie  de  la  Jactance. 

C'est  aussi  pour  cela  qu'on  lit  de  saint  Augustin  (dans  sa  Vie. 

par  Fossidius)  qu'il  ne  voulait  porter  ni  des  vêtements  trop 
précieux,  ni  des  habits  trop  abjects,  parce  que  dans  les  deux 

cas  les  hommes  y  cherchent  la  gloire  ». 

L'ad  tertium  fait  observer  que  «  comme  il  est  dit  dans  l'Ecclé- 

siastique, ch.  XIX  (V.  23),  //  en  est  qui  s'huniiUent  d'une  manière 

inique,  ayant  leur  cœur  rempli  de  dol  et  de  malice.  C'est  à  ce  titre 

que  Salomon  parle  de  celui  qui  d'une  humilité  fausse  baisse 
la  voix  »  pour  tromper  et  faire  du  mal. 

Parmi   les  vertus,  jointes,  comme  vertus   secondaires,  à  la 
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vertu  principale  de  la  justice,  parce  quelles  acquittent  une 

dette  non  légale,  ou  qui  ne  peut  être  exigée  au  nom  de  la  loi 

et  devant  les  tribunaux,  nous  avons  déjà  vu  les  trois  vertus  de 

gratitude  ou  de  reconnaissance,  de  vengeance,  et  de  vérité. 

Pour  n'èlre  que  d  ordre  moral,  la  dette  acquittée  par  ces  vertus 

n'en  était  pas  moins  essentielle  à  l'honnêteté  des  rapports  des 
hommes  entre  eux.  Il  nous  reste  à  voir  deux  autres  vertus,  qui 

portent,  elles  aussi,  sur  une  dette  d'ordre  moral.  Seulement, 
à  la  différence  des  précédentes,  elles  visent  une  dette  moins 

essentielle  aux  bons  rapports  des  hommes  entre  eux.  Et  cela 

ne  veut  pas  dire  que  leur  éclat  ou  leur  charme  soient  moindres. 

Bien  au  contraire,  elles  sont  comme  un  couronnement  de  per- 

fection, comme  un  fini  de  beauté  et  d'harmonie  dans  l'excel- 
lence de  ces  rapports  de  société  qui  sont  le  trait  distinctif  des 

membres  de  la  grande  famille  humaine.  Ce  sont  les  vertus 

d'amitié  ou  d'affabilité,  et  de  libéralité.  Nous  les  étudierons  en 
elles-mêmes  et  dans  les  vices  qui  leur  sont  opposés.  La  première 

de  ces  vertus  est  l'amitié  ou  l'affabilité  ;  et  les  vices  qui  lui 

sont  opposés  s'appellent  l'adulation  ou  la  flatterie,  et  le  litige 

ou  la  querelle.  —  D'abord,  la  vertu  elle-même  d'amitié  ou 
d'affabilité. 

C'est  l'objet  de  la  question  suivante. 



01  ESTION  CXIV 

DE  LAMITIE  OU  DE    LAIFABILITÉ 

Cette  question  comprend  deux  articles  : 

1"  Si  l'amitié  est  une  vertu  spéciale? 
■2°  Si  elle  est  une  partie  do  la  justice? 

Article  Premier. 

Si   l'amitié  est  une  vertu  spéciale? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  l'amitié  n'est  pas  une 

vertus  péciale  ».  —  La  première  arguë  d'une  parole  d'  «  Aristote  » 

qui  «  dit,  au  livre  YIII  de  l'Éthique  (ch.  m,  n.  6;  de  S.  Th., 
leç.  3),  que  V amitié  par J aile  est  celle  gui  est  pour  la  vertu.  Or, 

c'est  toute  vertu  qui  est  cause  de  l'amitié;  car  le  bien  est 
aimable  à  tous,  comme  le  dit  saint  Denys,  au  chapitre  iv  des 

Noms  Dioins  (de  S.  Th.,  leç.  9).  Donc  l'amitié  n'est  pas  une 
vertu  spéciale,  mais  une  suite  de  chaque  vertu  ».  —  La  seconde 

objection  apporte  un  autre  texte  d'  «  Aristote  »,  qui  «  dit,  au 
livre  IV  de  VÉthique  (ch.  vi,  n.  5;  de  S.  Th.,  leç.  lA),  de  celui 

qui  possède  l'amitié  dont  nous  parlons,  que  ce  n'est  point  en 

aimant  ou  en  n'aimant  pas  qu'il  reçoit  toutes  choses  comme  il 

convient  »,  c'est-à-dire  qu'il  a  de  bons  procédés  avec  ceux  qui 

l'approchent,  sans  que  d'ailleurs  il  soit  animé  à  leur  sujet 

d'aucun  sentiment  d'amour  ou  de  haine.  «  Or,  que  quelqu'un 

donne  des  marques  d'amitié  à  ceux  qu'il  n'aime  pas,  cela 
paraît  se  rapporter  à  la  simulation,  qui  répugne  à  la  vertu. 

Donc  cette  sorte  d'amitié  n'est  pas  une  vertu  ».  —  La  troisième 
objection  rappelle  que  «  la  vertu  est  constituée  dans  le  milieu 

selon  que  le  sage  le  détermine,  comme  il  est  dit  au  livre  II  de 
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VÉlfdque  (ch.  vi,  n.  r5;  de  S.  Th.,  loç.  7).  Or,  dans  VEcclé- 
skiste,  il  est  dit,  ch.  vu  (v.  5)  :  Le  cœur  des  sages  est  où  se 

trouve  la  tristesse;  et  celui  des  insensés  où  se  trouve  la  joie;  et 

de  là  vient  qu'il  appartient  à  l'homme  vertueux  de  se  garder 
le  plus  possible  du  plaisir,  comme  il  est  dit  au  livre  II  de 

VÉthique  (ch.  ix,  n.  G;  de  S.  Th.,  leç.  11).  Or,  l'amitié  dont 
nous  parlons  a  ceci  en  propre  (\nelle  désire  faire  plaisir  et 
redoute  de  contrister,  comme  Aristote  le  dit  au  livre  IV  de 

VÉthique  (ch.  vi,  n.  8;  de  S.  Th.,  leç.  i^).  Donc  cette  sorte 

d'amitié  n'est  pas  une  vertu  ». 

L'argument  sed  contra  fait  observer  que  «  les  préceptes  sont 

donnés  des  actes  de  vertus.  Or,  dans  l'Ecclésiastique,  ch.  iv 
(v.  7),  il  est  dit  :  Montre-toi  affable  dans  rassemblée  des  pauvres. 

Donc  l'affabilité,  que  nous  appelons  ici  du  nom  d'amitié,  est 
une  certaine  vertu  spéciale  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  déclare  que  «  comme  il 
a  été  dit  (q.  109,  art.  2),  parce  que  la  vertu  est  ordonnée  au 

bien,  là  où  se  présente  une  raison  spéciale  de  bien,  là  doit  se 

trouver  une  raison  spéciale  de  vertu.  Or,  le  bien  consiste  dans 

l'ordre,  ainsi  qu'il  a  été  dit  plus  haut  (endroit  précité;  I  p., 

q.  5,  art.  5).  D'autre  part,  il  faut  que  l'homme  garde  l'ordre 

voulu  à  l'endroit  des  autres  hommes  dans  leurs  rapports 
communs,  soit  dans  ses  actes,  soit  dans  ses  paroles  :  en  ce  sens 

qu'il  doit  traiter  avec  chacun  comme  il  convient.  Il  faudra 

donc  qu'il  y  ait  une  certaine  vertu  spéciale,  qui  garde  cet 

ordre  qui  convient.  Et  cette  vertu  s'appelle  l'amitié  ou  l'affa- 

bilité ».  —  Nous  voyons  déjà,  par  ce  corps  d'article,  en  quoi 
consiste  proprement  la  vertu  dont  nous  parlons  et  quel  est  son 

objet  spécial.  La  chose  nous  apparaîtra  mieux  encore  en  lisant 

les  réponses  aux  objections. 

Vad  prinuun  nous  avertit  en  effet  qu'  «  Aristote,  au  livre  des 

Éthiques,  parle  d'une  double  amitié.  —  L'une  d'elles  consiste 

principalement  dans  le  mouvement  affectif  qu'on  a  pour  les 

autres  dans  son  cœur.  Et  c'est  cette  amitié  qui  peut  être  la 

suite  de  chaque  vertu  »  :  car  la  vertu,  comme  le  disait  l'objection, 

mérite  d'être  aimée  partout  où  elle  se  trouve.  «  Ce  qui  se 
rapporte  à  cette  amitié  a  été   marqué  plus  haut,  quand  nous 
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avons  parlé  de  la  cliarllé  »  {q.  23  et  suiv.).  Nous  avons,  dans 

cette  remarque  de  saint  Thomas,  la  confirmation  expresse  de 

ce  point  de  doctrine,  que  la  vertu  de  charité  a  pour  objet  propre 

le  sentiment  intérieur  du  cœur  :  c'est  là  ce  à  quoi  elle  vaque 
par  elle-même.  Quant  aux  manifestations  extérieures  que  ce 
sentiment  comporte,  les  autres  vertus,  avec  leurs  objets  propres 

respectifs,  viennent  l'aider  à  les  réaliser  comme  il  convient. 

Et  c'est  le  cas  de  l'amitié  dont  nous  parlons,  distincte  du 

premier  mode  d'amitié  qui  vient  d'être  dit.  —  «  Il  est,  en  effet, 
une  autre  amitié,  marquée  par  Aristote,  qui  consiste  dans  le 

seul  extérieur  des  paroles  et  des  actions.  Celle-ci  n'a  point  la 

raison  parfaite  d'amitié  »,  puisqu'elle  n'entraîne  pas  nécessai- 
rement ni  ne  suppose  le  mouvement  intérieur  affectif  du  cœur; 

«  mais  elle  en  a  une  certaine  ressemblance  :  en  tant  que 

l'homme  traite  comme  il  convient  avec  les  hommes  au  milieu 
desquels  il  vit  ». 

L'ad  secundum  complète  cette  doctrine,  déjà  si  lumineuse  et 

si  pleine  d'intérêt,  k  Tout  homme,  dit-il,  est  ami  des  autres 

hommes,  à  parler  d'un  certain  amour  général;  comme  aussi 
il  est  dit,  dans  V Ecclésiastique ,  ch.  xiii  (v.  19),  que  tout  animal 

aime  son  semblable.  C'est  cet  amour  »  général  «  que  représentent 

les  signes  d'amitié  qu'on  donne  extérieurement,  dans  ses  paroles 
ou  dans  ses  actes,  même  aux  étrangers  et  aux  inconnus.  Aussi 

bien  n'y  a-t-il  là  aucune  simulation.  Et,  en  effet,  on  ne  leur 

donne  point  les  signes  de  l'amitié  parfaite.  Car  on  n'a  pas  le 

même  mode  de  familiarité  à  l'endroit  des  étrangers  qu'à  l'endroit 

de  ceux  qui  nous  sont  joints  par  les  liens  d'une  amitié  spéciale.  » 

Uad  terlium  explique  que  «  s'il  est  dit  que  le  cœur  des  sages 

se  trouve  où  est  la  tristesse,  ce  n'est  pas  en  ce  sens  que  lui- 

même  cause  la  tristesse  aux  autres.  L'Apôtre  dit,  en  effet,  aax 

Romains,  ch.  xiv  (v.  i5)  -.Si  la  nourriture  que  tu  prends  contriste 
ton  frère,  tu  ne  marches  déjà  plus  selon  la  charité.  Le  cœur  du 

sage  est  dit  se  trouver  oïi  est  la  tristesse,  parce  qu'il  va  y  porter 
la  consolation;  selon  cette  parole  de  Y  Ecclésiastique,  ch.  vu 

(v.  38)  :  Ne  manque  pas  de  te  joindre  à  ceux  qui  pleurent  pour 

les  consoler,  et  marche  avec  ceux  qui  sont  dans  le  deuil.  —  Quant 
au  cœur  des  insensés,  il  est  où  se  trouve  la  joie,  non  point 
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pour  apporter  aux  autres  de  la  joie;  mais  pour  jouir  eux-mêmes 

de  la  joie  des  autres.  —  Nous  dirons  donc  qu'il  appartient  au 
sage  de  donner  du  plaisir  à  ceux  avec  lesquels  il  est  en  rapport  : 

non  le  plaisir  lascif  qu'évite  la  vertu,  mais  le  plaisir  honnête; 
selon  cette  parole  du  psaume  (cxxxii,  v.  i)  :  Voyez  comme  il 

est  bon  et  comme  il  est  agréable  que  des  frères  habitent  en  commun. 

Quelquefois,  cependant,  en  raison  d'un  bien  qui  doit  suivre 

ou  d'un  mal  quil  faut  exclure,  l'homme  vertueux  n'évite  point 
de  contrister  ceux  avec  qui  il  vit;  comme  le  dit  Aristole,  au 

livre  IV  de  l'Éthique  (ch.  vi,  n.  7;  de  S.  Th.,  leç.  i4)-  Aussi 

bien  l'Apôtre  lui-même  dit,  dans  la  seconde  épîtrea«x  Corinthiens, 

ch.  VII  (v.  8)  :  Si  je  vous  ai  contrislés  par  ma  lettre,  je  ne  m'en 
repends  point;  et,  après  (v.  9)  :  Je  me  réjouis,  non  de  ce  que  vous 

avez  été  contrislés,  mais  de  ce  que  cette  tristesse  vous  a  menés  à 

la  pénitence.  C'est  pour  cela  qu'à  ceux  qui  sont  portés  à  pécher, 

nous  ne  devons  point  montrer  un  visage  riant,  à  l'effet  de  leur 
être  agréables,  de  peur  que  nous  ne  paraissions  consentir  à 

leur  péché  et  fournir  en  quelque  sorte  matière  à  leur  audace 

de  pécher.  De  là  vient  qu'il  est  dit  dans  l'Ecclésiastique,  ch.  vu 
(v.  26)  :  Tu  as  des  filles?  garde  leur  corps;  et  ne  montre  point 

un  visage  riant  à  leur  endroit  ».  —  Cette  admirable  réponse, 
on  le  voit,  trace,  en  quelques  mots,  tout  un  programine 

d'urbanité  parfaite,  en  même  temps  que  de  sage  réserve  et  de 
haute  moralité,  quant  aux  rapports  à  avoir  avec  les  autres  dans 

la  vie  de  chaque  jour. 

Il  est  donc  une  vertu  dont  l'objet  spécial  est  de  régler  ou 
d'ordonner  tout  l'extérieur  de  l'homme,  en  conformité  d'ailleurs 

avec  le  sentiment  intérieur  d'humanité  ou  de  charité  générale 

qui  est  dû  à  tout  être  humain,  pour  que  l'homme,  dans  ses 

rapports  de  société  avec  les  autres,  s'applique  à  leur  être  agréable 
et  évite  de  leur  déplaire  en  quoi  que  soit,  selon  que  la  droite 

raison  l'exige.  —  Cette  vertu,  qui  porte,  nous  l'avons  dit,  le 

nom  d'amitié  ou  d'r.ffabilité,  à  quel  genre  de  vertu  appartient- 

elle?  Devons-nous  dire  qu'elle  est  une  partie  de  la  justice? 

C'est  ce  qu'il  nous  faut  examiner  maintenant;  et  tel  est  l'objet 

de  l'article  qui  suit. 
XII.  —  La  Religion.  43 

i 
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Akticle  II. 

Si    cette    sorte  d'amitié  est  une  partie  de  la  justice? 

Trois  objections  veulcnl  prouver  (jue  «  cette  sorte  d'amitié 

n'est  pas  une  partie  de  la  justice  ».  —  La  première  arguë  de 

ce  qu"  «  il  appartient  à  la  justice,  de  rendre  à  un  autre  ce 

(ju'on  lui  doit.  Or,  la  vertu  dont  il  s'agit  n'a  rien  de  semblable, 
mais  seulement  de  se  montrer  agréable  dans  le  vivre  ensemble 

avec  les  autres  Iiommes.  Donc  cette  sorte  de  vertu  n'est  pas 
une  partie  de  la  justice  ».  —  La  seconde  objection  remarque 

que  ('  d'après  Aristote,  au  livre  IV  de  VElhUjue  (cb.  vi,  n.  7; 

de  S.  Th.,  leç.  i4),  la  vertu  dont  il  s'agit  porte  sur  le  plaisir 
ou  la  tristesse  qui  se  rencontrent  dans  le  vivre  ensemble.  Or,  il 

appartient  à  la  tempérance  de  modérer  les  plus  grands  plaisirs, 

comme  il  a  été  marqué  plus  baut  (/"-S"^,  q.  60,  art.  5;  q.  61, 
art.  3).  Donc  cette  vertu  est  plutôt  une  partie  de  la  tempérance 

que  de  la  justice  ».  —  La  troisième  objection  déclare  que 
«  donner  des  choses  égales  à  des  êtres  inégaux  est  contre  la 

justice,  comme  il  a  été  vu  plus  haut  (q.  61,  art.  2).  Or,  selon 

qu'Aristote  le  dit,  au  livre  IV  de  VÉthiqae  (cb.  vi,  n.  5;  de 
S.  Th.,  leç.  i4),  la  vertu  dont  nous  parlons  en  agit  de  même 

avec  ceux  qu'on  connaît  et  ceux  qu'on  ne  connaît  pas,  ceux  avec 
lesquels  nous  sommes  habitués  et  ceux  qui  nous  sont  étrangers. 

Donc  cette  vertu  n'est  pas  une  partie  de  la  justice,  mais  plutôt 
lui  est  opposée  ». 

L'argument  sed  contra  en  appelle  à  k  Macrobe  »,  qui  «  fait 

de  l'amitié  une  partie  de  la  justice  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  répond  que  «  cette 

vertu  »  d'amitié,  dont  nous  parlons,  «  est  une  partie  de  la 

justice,  en  tant  qu'elle  lui  est  adjointe  comme  »  vertu  secon- 
daire «  à  la  vertu  principale.  Elle  convient,  en  effet,  avec  la 

justice,  en  ce  qu'elle  se  rapporte  aux  autres,  comme  aussi  la 
justice.  Mais  elle  reste  en  deçà  de  la  raison  de  justice,  parce 

qu'elle  n'a  point  la  pleine  raison  de  chose  due,  selon  que  l'un 
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est  obligé  envers  l'autre  ou  par  la  dette  légale,  au  paiement  de 
laquelle  la  loi  contraint,  ou  même  par  une  certaine  dette  »  de 

reconnaissance,  «  provenant  de  quelque  bienfait  reçu;  mais 

seulement  elle  considère  une  certaine  dette  d'honnêteté  »  mo- 

rale, «  qui  se  prend  plutôt  du  côté  de  l'homme  vertueux  lui- 

même,  que  du  côté  des  autres,  en  ce  sens  qu'il  en  use  avec  les 

autres,  comme  il  lui  convient,  en  effet,  d'en  user  avec  eux  ». 

L'ad  prùmim  fait  observer  que  «  comme  il  a  été  dit  plus  haut 

(q.  109,  art.  3,  ad  l"'"),  parce  que  l'homme  est  naturellement 

fait  pour  vivre  en  société,  il  doit,  en  raison  d'une  certaine 
honnêteté,  la  manifestation  de  la  vérité  aux  autres  hommes, 

sans  laquelle  la  société  ne  pourrait  point  durei".  Or,  de  même 

que  l'homme  ne  pourrait  pas  vivre  en  société  sans  la  vérité; 

de  même,  il  ne  le  pourrait  pas,  non  plus,  sans  le  plaisir  »  qu'il 
trouve  à  converser  ou  à  frayer  avec  ses  semblables  ;  car,  «  selon 

que  le  dit  Aristote,  au  livre  YIII  de  VÉthique  (ch.  v,  n.  2  ;  de 

S.  Th.,  leç.  5),  nul  ne  peut  demeurer  un  seul  jour  avec  le  fâ- 
cheux ou  celui  qui  ne  sait  point  être  agréable.  Il  suit  de  là  que 

l'homme  est  tenu,  d'une  certaine  dette  naturelle  d'honnêteté, 
de  se  montrer  agréable  dans  son  commerce  avec  les  autres, 

à  moins  que  pour  une  cause  spéciale  il  ne  soit  nécessaire  quel- 

quefois de  les  contrister  ».  —  C'est  donc  une  vraie  raison  de 
dette,  fondée  sur  la  nature  même  des  hommes,  essentiellement 

faits  pour  vivre  en  société,  et  qui,  par  suite,  doivent  apporter, 

dans  leur  commerce  d'êtres  humains,  ce  sans  quoi  cette  so- 
ciété ne  saurait  exister  ou  durer.  Et,  bien  que  cette  dette  ne 

puisse  pas  être  exigée  en  justice  et  au  nom  de  la  loi  humaine, 

elle  n'en  est  pas  moins  une  vraie  dette,  qu'il  y  a  faute,  suivant 

la  raison  et  devant  Dieu,  à  ne  pas  acquitter  selon  qu'il  convient 

ou  que  les  circonstances  l'exigent. 

.  Vad  secunduni  précise  qu'  «  il  appartient  à  la  tempérance  de 
refréner  les  délectations  ou  les  plaisirs  sensibles  »,  qui  consis- 

tent dans  l'usage  des  sens.  «  Mais  la  vertu  dont  il  s'agit  porte 

sur  les  délectations  ou  les  plaisirs  qu'apporte  le  vivre  ensem- 

ble et  qui  proviennent  de  la  raison,  en  tant  que  l'un  traite 

avec  l'autre  comme  il  convient  ».  C'est  ici,  proprement,  une 

question  d'ordre,  ou  d'harmonie,   et  de  bons  procédés;  nous 
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dirions,  au  sens  classique  et  parfait  de  ces  mots,  une  question 

de  civilité,  duihanilé,  ou  encore,  de  bonne  éducation,  d'Iiu- 

nianité,  de  politesse,  dans  tout  ce  qu'a  de  charme  si  fin,  si 
délicat,  si  hautement  excjuis,  ce  beau  mot  de  notre  langue 

française.  Or,  déclare  excellemment  saint  Thomas,  «  de  telles 

délectations  n'ont  pas  à  être  réprimées  comme  nuisibles  ».  On 

n'a  certes  pas  à  craindre  d'être  jamais  trop  agréables  à  ceux 

avec  ([ui  l'on  doit  \ivre,  en  se  montrant,  avec  eux,  parfaite- 
ment polis.. 

L'ad  tertium  remarque  qu'«il  ne  faut  pas  entendre  ce  mot 

d'Aristote,  cité  par  l'objection,  comme  si  l'on  devait  en  user 
de  la  même  manière,  dans  ses  paroles  et  dans  ses  actes  exté- 

rieurs, avec  ceux  que  l'on  connaît  et  ceux  que  l'on  ne  connaît 

pas;  car  lui-même  ajoute,  au  même  endroit,  qu'tY  ne  convient 

pas  d'être  aimable  ou  réservé,  de  la  me  me  manière,  avec  nos  fami- 
liers et  avec  les  étrangers.  Mais  la  similitude  ou  la  ressemblance 

tient  en  ceci,  qu'il  faut  en  user  avec  tous  comme  il  convient  ». 

—  On  doit  s'appliquer  à  n'être  à  charge  à  personne  ou  à  n'être 

pour  personne  un  sujet  d'ennui  et  de  contrariété,  sans  une  rai- 

son spéciale  qui  le  motive;  on  doit  même  s'appliquer  à  être 
pour  tous  un  sujet  de  contentement  et  de  joie  ;  mais  il  le  faut 

faire,  en  traitant  avec  chacun,  selon  que  les  circonstances  ou 

les  conditions  de  temps,  de  personnes,  d'affaires,  et  autres  choses 

semblables,  le  comportent  ou  l'exigent.  Nulle  part,  plus  que 

dans  cette  vertu,  le  tact  et  l'à-propos  ne  s'imposent  à  qui  veut 
la  pratiquer  dans  toute  sa  perfection. 

Mais,  pour  la  mieux  connaître,  voyons-la  par  mode  de 

contraste,  en  étudiant  les  vices  qui  lui  sont  opposés.  —  D'abord, 

l'adulation.  C'est  l'objet  de  la  question  suivante. 



QLESTIOX  CXV 

DE  L'ADULATION 

Cette  question  comprend  deux  articles  : 

1°  Si  l'adulation  est  un  péché? 

3°  Si  elle  csl  un  péché  mortel? 

Article  Premier. 

Si  l'adulation  est  un  péché? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  l'adulation  n'est  pas 

un  péché  ».  —  La  première  fait  remarquer  que  «  l'adulation 
consiste  en  un  certain  propos  louangeux  adressé  à  un  autre 

dans  le  but  de  plaire.  Or,  louer  quelqu'un  n'est  pas  un  mal  ; 
selon  cette  parole  du  livre  des  Proverbes,  chapitre  dernier 

(v.  28)  :  Ses  enfants  se  sont  levés,  et  font  proclamé  bienheureuj: ; 

son  mari  s'est  levé  aussi,  et  il  a  dit  ses  louanges.  Pareillement, 

vouloir  plaire  aux  autres  n'est  pas  un  mal;  selon  cette  parole  de 
la  première  Épitre  aux  Corinthiens,  ch.  x  (v.  33)  :  En  toutes 

choses,  fai  soin  de  plaire  à  tous.  Donc  l'adulation  n'est  pas  un 
péché  ».  —  La  seconde  objection  dit  qu'  «  au  bien  est  contraire 
le  mal  ;  et,  semblablement,  le  blâme  à  la  louange.  Or,  blâmer 

le  mal  n'est  pas  un  péché.  Donc,  louer  le  bien  ne  le  sera  pas 

non  plus;  et  c'est  ce  qui  semble  convenir  à  l'adulation.  Donc 

l'adulation  n'est  pas  un  péché  ».  —  La  troisième  objection  ar- 

guë de  ce  que  «  la  détraction  est  contraire  à  l'adulation;  aussi 
bien  saint  Grégoire  dit  {Morales,  liv.  XXII,  ch.  vu,  ou  v  ou  ix) 

que  le  remède  contre  l'adulation  est  la  détraction.  Il  faut  savoir, 
dit-il,  que  pour  empêcher  que  nous  ne  nous  élevions  à  l occasion 
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de  louanges  immndérôes ,  il  arrive  souvent  que  lu  prudenee  de 

notre  Roi  permet  que  nous  soyons  déchirés  par  lu  détraction,  aCin 

que  celui  qu  élève  la  voix  du  louangeur  soif  humilié  par  la  langue 

du  détracteur.  Or,  la  détraction  est  un  mal,  comme  il  a  été  vu 

plus  haut  (q.  78,  art.  2).  Donc  l'adulation  est  un  bien  ». 

L'argument  sed  contra  oppose  que  «  sur  ce  texte  »,  si  expres- 

sif, «  d'Ézéchiel,  ch.  xiii  (v.  18)  :  Malheur  à  celles  qui  cousent 
des  coussins  pour  foutes  les  Jointures  des  mains,  la  glose  dit  : 

Entendez,  par  la,  iaduhdion  Jlaifeusc.  Donc  l'adulation  est  un 

péché  » . 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  nous  rappelle  que  «  comme 

il  a  été  dit  (art.  préc),  l'amitié  dont  nous  parlons,  ou  l'aflabi- 

lité,  bien  qu'elle  se  propose  principalement  d'être  agréable  à 

ceux  avec  qui  l'on  vit,  cependant,  lorsque  la  chose  est  néces- 
saire pour  obtenir  un  bien  ou  éviter  un  mal,  ne  craint  pas  de 

faire  de  la  peine.  Si  donc  quelqu'un  veut  en  toutes  choses 
parler  à  un  autre  de  façon  à  lui  plaire,  il  dépasse  la  mesure  en 

ce  qui  est  de  faire  plaisir;  et  il  pèche  par  excès.  Que  s'il  fait 

cela  simplement  dans  le  but  d'être  agréable,  on  l'appellera 

placide  »  ou  trop  facile  à  complaire,  «  d'après  Aristote  {Éthique, 

liv.  IV,  ch.  vi,  n.  9;  de  S.  Th.,  leç.  i4);  on  l'appellerait  Jlat- 

leur  ou  adulateur,  s'il  le  faisait  dans  un  but  d'intérêt  ou  de 
lucre.  Toutefois,  on  appelle  aussi  du  nom  iVadulafeurs,  indis- 

tinctement, tous  ceux  qui  veulent,  en  excédant  le  mode  requis 

de  la  vertu,  faire  plaisir  aux  autres,  dans  leurs  paroles  ou  leurs 

actions,  au  cours  de  leurs  rapports  avec  eux  ». 

Vad  primum  répond  qu'  «  il  arrive  qu'en  louant  quelqu'un, 

on  peut  agir  et  bien  et  mal  ;  selon  que  l'on  prend  garde  aux 

circonstances  voulues,  ou  qu'on  les  omet.  Si,  en  effet,  quel- 

qu'un veut  faire  plaisir  à  un  autre  et  lui  adresse  pour  cela  des 

louanges,  afin  de  le  consoler  de  la  sorte  et  de  l'empêcher  de 

défaillir  dans  les  tribulations,  ou  aussi  pour  qu'il  s'applique  à 
progresser  dans  le  bien  ,  quand  de  par  ailleurs  on  observe 

toutes  les  autres  circonstances  voulues,  cet  acte  appartiendra  à 

la  vertu  d'amitié  dont  nous  avons  parlé.  Mais  il  appartiendrait 

à  l'adulation,  si  on  voulait  louer  quelqu'un  pour  les  choses 

où  il  n'est  pas  à  louer  :  soit  parce  qu'elles   sont  mauvaises, 
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selon  cette  parole  du  psaume  (i\,  v.  2^)  :  On  loue  le  pécheur 

pour  les  désirs  de  son  cœur;  ou  encore  parce  qu'elles  ne  sont 
pas  certaines,  selon  cette  parole  de  V Ecclésiastique ,  ch.  \xvii 

(v.  28)  :  A^e  louez  point  un  homme  avant  qu'il  ait  parlé  :  et.  de 
nouveau,  dans  ï Ecclésiastique,  ch.  xi  (v.  2)  :  Ve  loue:  point  un 

homme  sur  les  apparences  ;  ou  enfin,  parce  qu'on  peut  craindre 

que  la  louange  humaine  n'excite  à  la  vaine  gloire,  auquel 
titre  il  est  dit  dans  V Ecclésiastique,  ch.  xi  (v.  3o)  :  Ne  loue:  point 

un  homme  avant  sa  mort.  De  même  aussi,  vouloir  plaire  aux 

hommes,  afin  d'entretenir  la  charité  et  pour  être  à  même 

d'avoir  en  eux  du  fruit  spirituel,  c'est  chose  louable.  Mais 
vouloir  leur  faire  plaisir  dans  un  but  de  vaine  gloire  ou  de 

lucre  et  d'intérêt,  ou  aussi  en  choses  mauvaises,  ce  serait  un 
péché;  selon  cette  parole  du  psaume  (ui,  v.  6)  :  Dieu  a  dispersé 

les  os  de  ceux  qui  plaisent  aux  hommes.  Et  l'Apôtre  dit,  aux 
Galates,  ch.  i  (v.  10)  :  Si  encore  Je  plaisais  aux  hommes,  je  ne 

serais  point  le  serviteur  du  Christ  ».  —  Cette  réponse  nous  mar- 

que les  limites  qui  séparent  le  vice  de  la  vertu,  dans  l'appli- 

cation qu'on  peut  apporter  à  faire  plaisir  aux  autres  ou  à  les 
louer  dans  ses  paroles. 

Vad  secundum  déclare  que  «  le  fait  de  blâmer  le  mal,  si  l'on 

n'observe  point  les  circonstances  voulues,  est  lui-même  vicieux. 
Et,  pareillement,  le  fait  de  louer  le  bien.  » 

L'ad  tertium  dit  que  «  rien  n'empêche  que  deux  vices  soient 
contraires.  Et,  par  suite,  de  même  que  la  détraction  est  un  mal, 

l'adulation  l'est  aussi  :  laquelle,  d'ailleurs,  n'est  contraire  à  la 
détraction  que  dans  les  choses  quelle  dit,  mais  non  directe- 

ment quant  au  but  qu'elle  se  propose;  car  l'adulateur  cherche 

le  plaisir  de  celui  qu'il  adule  ;  et  le  détracteur  ne  cherche  point 
à  attrister  celui  contre  qui  il  parle,  puisquaussi  bien  quelque- 

fois c'est  en  secret  qu'il  se  livre  à  la  détraction,  mais  il  cherche 
plutôt  à  le  diffamer  ». 

L'adulation  est  un  péché;  mais  est-elle  un  péché  mortel? 
saint  Thomas  va  nous  répondre  à  larticle  qui  suit  : 



68o  SOMME    THÉOLOGIQUE. 

Article  II. 

Si  l'adulation  est  un  péché  mortel  ? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  l'adulation  est  un 
péché  mortel  ».  —  La  première  dit  que  «  selon  saint  .\ugustin, 
dans  V Enchiridion  (ch.  xii),  une  chose  est  dite  mauvaise  parce 

quelle  nuit.  Or,  l'adulation  nuit  au  plus  haut  point;  selon  cette 
parole  du  psaume  (ix,  v.  2/1,  26)  :  Parce  que  le  pécheur  est  loué 

dans  les  désirs  de  son  cœur  et  que  C impie  est  applaudi,  le  pécheur 

a  irrité  le  Seigneur.  Et  saint  Jérôme  dit  (ép.  cxlviii),  qu'il  n'est 
rien  qui  corrompe  Cesprit  des  hommes  avec  autant  de  facilité  que 

l'adulation.  Et  sur  cette  parole  du  psaume  (lxix,  v.  4)  :  Qu'ils 
se  retournent  aussitôt  couverts  de  honte,  la  glose  dit  :  La  langue 

de  C adulateur  fait  plus  de  mal  que  le  glcnve  du  persécuteur.  Donc 

l'adulation  est  un  péché  très  grave  ».  —  La  seconde  objection 
déclare  que  «  quiconque  nuit  à  un  autre  par  ses  paroles,  ne  se 

nuit  pas  moins  à  lui-même  qu'aux  autres;  aussi  bien,  il  est  dit 
dans  le  psaume  (xxxvi,  v.  i5)  :  Que  le  glaive  entre  dans  leurs 

cœurs.  Or,  celui  qui  adule  quelqu'autre  l'induit  à  pécher  mor- 
tellement ;  ce  qui  fait  que  sur  cette  parole  du  psaume  (cxl,  v.  5)  : 

Que  r huile  du  pécheur  ne  se  répande  point  sur  ma  tête,  la  glose  dit  : 

La  fausse  louange  de  l'adulateur  amollit  les  esprits  et  les  détache 
de  r  austère  vérité  pour  les  porter  aux  choses  nuisibles.  Donc,  à 

plus  forte  raison,  l'adulateur  pèche  mortellement  contre  lui- 
même  ».  —  La  troisième  objection  cite  un  canon  pris  «  dans 
les  Décrets  »  où  «  il  est  écrit,  dist.  xlvi  (canon  Clericus  qui)  : 

Le  clerc  qui  est  pris  se  livrcmt  aux  adulations  et  aux  trahisons, 

qu'il  soit  dégradé  de  son  office.  Or.  une  telle  peine  n'est  infligée 

que  pour  le  péché  mortel.  Donc  l'adulation  est  un  péché 
mortel  ». 

L'argument  sed  contra  en  appelle  à  «  saint  Augustin  »,  qui, 
«  dans  le  Sermon  du  Purgatoire,  compte  parmi  les  petits  péchés  : 

si  quelqu'un  consent  à  P adulation  envers  quelque  personne  plus 
haute,  soit  par  nécessité,  soit  par  inclination  ». 
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A.U  corps  de  l'article,  saint  Thomas  fait  observer  que  «  comme 

il  a  été  dit  plus  haut  (q.  2/4,  art.  12;  q.  35,  art.  3;  ̂"-2"",  q.  72, 
art.  5),  le  péché  mortel  est  celui  qui  est  contraire  à  la  charité. 

Or,  l'adulation  est  quelquefois  contraire  à  la  charité;  mais 

quelquefois  elle  ne  l'est  pas.  —  Elle  est  contraire  à  la  charité, 

d'une  triple  manière.  —  D'abord,  en  raison  de  la  matière  elle- 

même  ;  par  exemple,  si  quelqu'un  loue -le  péché  d'un  autre. 

Ceci  est,  en  effet,  contraire  à  l'amour  de  Dieu,  contre  la  justice 

de  qui  Thomme  parle;  et  à  l'amour  du  prochain,  que  l'on  en- 

courage dans  son  péché.  Aussi  bien,  c'est  un  péché  mortel; 

selon  cette  parole  d'Isaïe,  ch.  v  (v.  20)  :  Malheur  à  ceux  qui  ap- 

pellent bien  ce  qui  est  mal.  —  D'une  autre  manière,  en  raison  de 

l'intention;  comme  si  quelqu'un  en  flatte  un  autre  pour  lui 

nuire  traîtreusement,  soit  dans  l'ordre  spirituel,  soit  dans 

l'ordre  corporel.  Cela  aussi  est  un  péché  mortel.  Il  en  est  parlé 
dans  les  Proverbes,  ch.  xxvii  (v.  6),  quand  il  est  dit:  Les  bles- 

sures d'un  ami  sont  meilleures  que  les  traîtres  baisers  d'an  ennemi. 

—  D'une  troisième  manière,  par  occasion  :  ainsi,  par  exemple, 
quand  un  autre  prend  occasion  de  pécher  en  entendant  la 

louange  du  flatteur,  sans  que  celui-ci  l'eût  voulu.  Dans  ce  cas, 

il  faut  considérer  si  l'occasion  a  été  donnée  »  et  fournie  par  le 
flatteur,  «  ou  prise  »  de  lui-même  par  celui  qui  pèche  ;  «  et 

quel  mal  s'ensuit;  comme  on  peut  le  voir  par  ce  qui  a  été 
dit  plus  haut,  touchant  le  scandale  (q.  43,  art.  4)-  —  Que  si 

quelqu'un,  pour  le  seul  désir  de  faire  plaisir  à  autrui,  ou  même 
pour  éviter  quelque  mal  ou  obtenir  quelque  bien  en  cas  de 

nécessité,  a  été  adulateur  envers  quelque  autre,  cela  n'est  point 

contre  la  charité.  Et,  par  suite,  ce  n'est  pas  un  péché  mortel, 
mais  un  péché  véniel  ». 

L'«d  primum  fait  remarquer  que  «  tous  ces  textes  »,  cités  dans 

l'objection,  «  parlent  de  l'adulateur  qui  loue  le  péché  de  quel- 
qu'un. Une  telle  adulation,  en  effet,  est  dite  nuire  plus  que  le 

glaive  du  persécuteur;  parce  qu'elle  nuit  en  des  biens  meil- 
leurs, savoir  les  biens  spirituels.  Toutefois,  elle  ne  nuit  pas 

aussi  elïîcacement;  car  le  glaive  du  persécuteur  tue  d'une  ma- 
nière effective,  étant  par  lui-même  la  cause  qui  suffît  à  donner 

la  mort;  tandis  que  nul  ne  peut  être  pour  autrui  une  cause 



6S-2  SOMME    THÉOLOGIQUE. 

suffisante  de  péché  ».  qui  puisse  par  elle-même  le  faire  pécher: 

si  l'autre  M  y  consentait,  le  péché  n'aurait  point  lieu,  «  comme 
il  ressort  de  ce  qui  a  été  dit  plus  haut  »  (q.  '48,  art.  i,  ad  J'""; 

l"-'2'",  q.  73,  art.  8,  ad  5""';  q.  70,  art.  .S;  q.  80,  art.  1). 

L'«f/  secundum  dit  que  «  cette  raison  procède  de  celui  qui  se 
livre  à  ladulation  dans  le  dessein  de  nuire.  Celui-là,  en  effet, 

se  nuit  à  lui-même  j)lus  qu'aux  autres;  car  il  se  nuit  à  lui- 
même,  comme  cause  suffisante,  qui  amène  de  soi  le  péché  ; 

tandis  qu'il  ne  nuit  aux  autres  que  dune  façon  occasionnelle  ». 

L'ad  lerliam  déclare  que  «  ce  texte  »  cité  par  l'objection, 
«  parle  de  celui  qui  en  flatte  un  autre  traîtreusement  pour  le 

tromper  ». 

A  la  vertu  d'amitié  ou  d'affabilité  s'opposait,  par  mode 

d'excès,  un  jiremier  vice  :  l'adulation  ou  la  flatterie  et  la  trop 
grande  facilité  à  vouloir  toujours  complaire  à  ceux  avec  qui 

l'on  vit.  A  la  même  vertu  s'oppose  un  autre  vice  par  mode  de 

défaut  :  l'esprit  de  litige  ou  de  contrariété.  C'est  de  lui  que 

nous  devons  nous  occuper  maintenant.  Il  va  faire  l'objet  de  la 
question  suivante. 



OUESTION  CXVI 

DL    IJTIGE 

Cette  question  comprend  deux  articles  : 

i"  Si  le  litige  s'oppose  à  la  vertu  d'amitié  ? 
3"  De  sa  comparaison  à  radulation. 

Article  Premier. 

Si  le  litige  s'oppose  à  la  vertu  d'amitié  ou  d'affabilité? 

Le  mot  «  litige  »,  dans  toute  cette  question,  est  pris  au  sens 

du  mot  latin  litigUim,  qu'il  traduit  littéralement  et  qu'on  em- 
ployait, en  effet,  dans  notre  langue,  au  quatorzième  siècle, 

pour  exprimer,  comme  on  disait  alors  «  le  vice  de  litige  » 

(cf.  Dictionnaire  Darmesteter).  Nous  le  gardons  tel  quel;  parce 

que  nous  n'en  trouvons  pas  qui  le  remplace  adéquatement. 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  le  litige  ne  s'oppose 

point  à  la  vertu  d'amitié  ou  d'affabilité  ».  —  La  première 
arguë  de  ce  que  «  le  litige  semble  se  rapporter  à  la  discorde  ; 

comme  aussi  la  contention.  Or,  la  discorde  »,  et  également  la 

contention,  «  s'oppose  à  la  charité,  comme  il  a  été  dit  (q.  87, 
art.  I  ;  q.  38).  Donc  il  en  est  de  même  du  litige  ».  —  La  se- 

conde objection  cite  un  mot  des  Proverbes,  cli.  xxvi  (v.  21; 

cf.  Ecclésiastique,  ch.  xxviii,  v.  11),  où  «  il  est  dit  :  L'homme 
prompt  à  la  colère  allume  le  litige.  Or,  le  vice  de  la  colère 

s'oppose  à  la  mansuétude.  Donc,  pareillement  aussi  le  litige  ». 

—  La  troisième  objection  cite  un  texte  de  l'épître  de  saint 

Jacques,  ch.  iv  (v.  i),  où  «  il  est  dit  :  D'où  viennent  les  guerres 

et  les  litiges  parmi  vous  ?  N'est-ce  point  de  vos  concupiscences,  qui 
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combaltenl  dans  vos  membres?  Or,  suivie  les  concupiscences  » 

ou  les  convoitises  i<  semble  s'opposer  à  la  tempérance.  Donc  il 

semble  que  le  litige  ne  s'oppose  point  à  l'amitié,  mais  à  la 
tempérance  ». 

L'argument  sed  contra  s'autorise  d'  «  Vristole  »,  (jui,  au 
livre  IV  de  YÉlhiqae  (ch.  vi,  n.  2;  de  S.  Th.,  leç.  i4),  oppose 

le  litige  à  l'amitié  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  explique  que  «  le  litige 

consiste,  proprement,  dans  les  paroles,  alors  que  l'un  contredit 

aux  paroles  de  l'autre.  —  Dans  cette  contradiction,  on  peut 
remarquer  deux  choses.  Parfois,  la  contradiction  se  produit,  en 

raison  de  la  personne  de  celui  qui  parle,  à  qui  celui  qui  con- 

liedit  refuse  de  consentir  par  manque  d'amour  qui  unisse  les 
cœurs.  Et  ceci  paraît  se  rapporter  à  la  discorde,  qui  est  con- 

traire à  la  charité.  —  D'autres  fois,  la  contradiction  se  manifeste 

en  raison  de  la  personne»  qui  parle  et  «  qu'on  ne  craint  pas  de 

contrister  »,  par  une  sorte  de  manque  d'égards  ou  d'aimable 

condescendance.  «  Et,  de  la  sorte,  se  produit  le  litige,  qui  s'op- 

pose à  la  vertu  d'amitié  ou  d'affabilité  qui  nous  occupe,  laquelle 

a  pour  objet  d'être  agréable  à  ceux  avec  qui  Ion  vit.  Aussi 
bien  Aristote  dit,  au  livre  IV  de  VÉ/luque  (ch.  vi,  n.  2  ;  leç.  i4), 

que  ceux-là  cjui  contredisent  à  tout  pour  le  besoin  d'être  désagréa- 
bles et  sans  avoir  aucun  souci  de  ne  pas  contrister  les  autres  sont 

appelés  grincheux  et  litigieux  ».  —  La  distinction  lumineuse  que 

vient  d'apporter  saint  Thomas  nous  fait  excellemment  entendre 

la  nature  du  vice  dont  il  s'agit  et  la  différence  qui  le  sépare  de 
la  discorde  ou  de  la  contention. 

L'rtd  primum  appuie  encore  sur  cette  différence  et  la  souli- 
gne tout  spécialement  au  sujet  de  la  contention.  «  La  conten- 

tion se  rapporte  plutôt,  à  l'entendre  strictement  et  proprement, 
à  la  contradiction  de  la  discorde  ;  tandis  ([ue  le  litige  est  la 

contradiction  qui  se  fait  dans  le  but  d'être  désagréable  ».  C'est 
plus  une  question  de  mauvais  caractère  que  de  méchant  cœur. 

h'ad  secundum  tait  observer  que  «  l'opposition  directe  des 
vices  aux  vertus  ne  se  considère  point  en  raison  des  causes,  un 

même  vice  provenant  quelquefois  de  causes  diverses;  mais  en 

raison  de  l'espèce  de  l'acte.  Or,  si  le  litige  peut   venir  quelque- 
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fois  de  la  colère,  il  peut  venir  aussi  d'un  grand  nombre  d'au- 

tres causes.  Donc  il  n'est  point  nécessaire  qu'il  s'oppose  direc- 
tement à  la  mansuétude  ». 

Vad  terlUim  déclare  que  «  saint  Jacques  parle,  en  cet  endroit, 

de  la  concupiscence,  selon  qu'elle  est  un  mal  général,  doiî  vien- 
nent tous  les  vices;  auquel  sens  la  glose  dit,  sur  rÉpîtrc  aux 

Romains,  ch.  vu  (v.  7)  :  Elle  est  bonne  la  loi,  laquelle  prohibant 

la  concupiscence,  prohibe  tout  mal  ». 

Le  vice  de  litige  paraît  correspondre  assez  exactement  à  cette 

disposition  d'ordre  moral  qui  fait  qu'un  homme  est  et  se 
montre  grincheux  avec  les  autres,  ne  prenant  jamais  sur  lui 

de  leur  être  agréable  dans  ses  procédés,  et  plus  spécialement 

dans  la  conversation,  mais  semblant  s'appliquer  en  tout  à  con- 

tredire et  à  contrarier.  Il  est  inani leste  qu'un  tel  vice  s'oppose 
directement  à  la  vertu  d'amitié  ou  d'affabilité.  —  Mais,  dans 

quel  rapport  est-il  avec  l'autre  vice  opposé,  dont  nous  avons 

déjà  parlé,  et  qui  est  l'adulation.  C'est  ce  que  nous  devons 

maintenant  examiner;  et  tel  est  l'objet  de  l'article  qui  suit. 

Article  II. 

Si  le  litige  est  un  péché  plus  grave  que  l'adulation? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  le  vice  de  litige  est 

un  moindre  péché  que  le  vice  contraire,  savoir  la  placidité  ou 

l'adulation  ».  —  La  première  fait  remarquer  que  «  plus  un  pé- 
ché est  nuisible,  plus,  semble-t-il,  il  est  grave.  Or,  ladulation 

est  plus  nuisible  que  le  litige.  Il  est  dit,  en  effet,  dans  Isaïe, 

c4i.  III  (v.  12)  :  0  mon  peuple,  ceux  qui  te  proclament  heureux, 

ceux-là  le  trompent  et  ils  perdent  la  route  où  tu  marches.  Donc 

l'adulation  est  un  péché  plus  grave  que  le  litige  ».  . —  La  se- 

conde objection  observe  que  «  dans  l'adulation  semble  se  trou- 

ver une  certaine  duplicité;  car  l'adulateur  a  dans  la  bouche 
une  chose,  et  une  autre  chose  dans  le  cœur.  Le  litigieux,  au 

contraire,  agit  sans  ruse  ;  car  c'est  à  découvert  qu'il  contredit. 



(i^(t  SOMME    THEOLOCIQL'E. 

Or,  celui  (jui  pèche  en  dissiimilanl  commet  une  action  plus 

honteuse;  comme  le  dit  Aiislote,  aulivre  \  II  de  \'Élliifjue  {c\i.  vi, 
n.  .i  ;  de  S.  Th.,  leç.  (i).  Donc  ladulation  est  un  plus  grave 

péché  que  le  litige  >>.  —  La  troisième  objection  arguë  de  ce 
que  «  la  vergogne  est  la  crainte  de  ce  qui  fuit  li(jnte;  comme 

on  le  voit  par  Arislole,  au  livre  IV  de  VKlIi'ujne  (ch.  ix  ;  de 

S.  Th.,  leç.  17).  Or,  l'homme  a  plus  de  honte  d'être  adulateur 

que  d'être  litigieux  )  ou  grincheux.  «  Donc  le  litige  est  un 

moindre  péché  (jue  l'adulation  ». 

L'argument  se<l  contra  dit  qu'  «  un  péché  semble  être  d'au- 

tant plus  grave  qu'il  répugne  davantage  à  l'état  spirituel.  Or, 

le  vice  de  litige  semble  répugner  davantage  à  l'état  spirituel; 
car  il  est  dit,  dans  la  première  Kpître  à  Timolliée,  ch.  m  (v.  a, 

'S),  qu  il  faut  que  iévèqne  ne  soif  ()as  liligieux:  et,  dans  la  se- 
conde Épître  à  Tiniothre,  ch.  n  (v.  2^)  :  Le  serviteur  da  Seigneur 

m 

ne  doit  pas  être  querelleur.  Donc  le  litige  semble  être  un  péché 

plus  grave  » . 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  nous  avertit  que  «  nous 

pouvons  parler  de  l'un  et  de  l'autre  de  ces  deux  péchés  d'une 

double  manière.  —  D'abord,  en  considérant  l'espèce  de  chacun 

d'eux.  A  ce  titre,  un  vice  est  d'autant  plus  grave,  qu'il  répu- 

gne davantage  à  la  vertu  opposée.  Or,  la  vertu  d'amitié  tend  à 

faire  plaisir  plutôt  qu'à  contristcr.  Il  suit  de  laque  le  litigieux, 
qui  excède  en  contristant,  pèche  plus  gravement  que  le  pla- 

cide ou  l'adulateur,  qui  excède  en  faisant  })laisir.  —  D'une  au- 
tre manière,  on  peut  considérer  ces  deux  péchés  en  raison  de 

certains  motifs  extérieurs  »  qui  les  causent.  «  Et,  de  ce  chef, 

quelquefois  l'adulation  est  plus  grave  :  tel,  celui  qui  se  propose 

en  trompant,  d'acquérir  de  l'honneur  ou  du  profit.  Quelque- 

fois, au  contraire,  c'est  le  vice  de  litige,  qui  est  plus  grave  ; 

comme  si  celui  qui  s'y  livre  a  pour  but  d'attaquer  la  vérité  ou 

d'attirer  le  mépris  sur  celui  qui  parle  ». 

L'fld  primum  répond  que  «  comme  l'adulateur  peut  nuire  en 

trompant  d'une  façon  occulte;  de  même  le  litigieux  peut  nuire 

aussi  quelquefois  en  attaquant  ouvertement.  Or,  c'est  un  péché 

plus  grave,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  de  nuire  à  quelqu'un 
ouvertement,  et   comme  en  lui   faisant  violence,   que    de  lui 
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nuire  d'une  manière  occulte  ;  et  de  là  vient  que  la  rapine  est 

un  péché  plus  grand  que  k*  vol,  selon  qu'il  a  été  dit  plus  haut» 
(q.  66,  art.  9). 

Vad  secundum  fait  remarquer  que  «  dans  les  actes  humains, 

ce  qui  est  plus  honteux  n'est  pas  toujours  ce  (jui  est  plus  grave. 

C'est  qu'en  ellel,  explique  admirablement  saint  Thomas,  la 

gloire  de  l'homme  et  son  éclat  lui  vient  de  la  raison  ;  et  voilà 
pourquoi  les  péchés  charnels,  où  la  chair  domine  la  raison, 

sont  plus  honteux  ;  bien  que  les  péchés  spirituels  soient  plus 

graves,  parce  qu'ils  procèdent  d'un  mépris  plus  grand.  De 
même,  les  péchés  qui  se  font  en  trompant  sont  plus  honteux, 

pour  autant  qu'ils  semblent  procéder  dune  certaine  faiblesse  et 

d'une  certaine  fausseté  de  la  raison  ;  alors  que  cependant  les 

péchés  à  découvert  procèdent  quelquefois  d'un  plus  grand  mé- 

pris. Et  c'est  pour  cela  que  l'adulation,  comme  accompagnée 
de  duplicité,  paraît  être  plus  honteuse;  tandis  que  le  litige, 

parce  qu'il  implique  un  plus  grand  mépris,  semble  être  plus 
grave  ». 

h'ad  tertium  rappelle  que  u  comme  il  a  été  dit  (i^-S"*",  q.  4i, 
art.  '\,  ad  2'"",  ad  3;  q.  ̂2,  art.  3"'",  ad  '^""'),  la  vergogne  a  pour 

objet  la  honte  du  péché.  Aussi  bien  l'homme  n'a  pas  toujours 
une  vergogne  plus  grande  du  péché  plus  grave;  mais  du  péché 

plus  honteux.  Et  de  là  vient  que  Ihomme  a  plus  de  honte  de 

l'adulation  que  du  litige,  ((uoique  ce  dernier  vice  soit  plus 
grave  ». 

Des  parties  potentielles  de  la  justice,  considérée  sous  sa  rai- 

son de  justice  particulière,  il  ne  nous  reste  plus  qu'à  examiner 

la  dernière,  savoir  la  libéralité.  C'est  d'elle  que  nous  devons 

nous  occuper  maintenant.  Nous  traiterons  :  d'abord,  de  la  libé- 

ralité elle-même;  puis,  des  vices  qui  lui  sont  opposés  :  l'avarice 

et  la  prodigalité.  —  L'étude  de  la  libéralité  elle-même  va  faire 

l'objet  de  la  question  suivante. 



QUESTION  ex VII 

DE  L\  LIBERALITE 

Cette  question  comprend  six  articles  : 

1°  Si  la  libéralité  est  une  vcrlu? 

2°  Quelle  est  sa  matière? 
3°  De  son  acte. 

4°  S'il  lui  appartient  plutôt  de  donner  que  de  recevoir? 
5°  Si  la  libéralité  est  une  partie  de  la  justice? 
6°  De  sa  comparaison  aux  autres  vertus. 

Article  Premier. 

Si  la  libéralité  est  une  vertu? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  la  libéralité  n'est  pas 

une  vertu  ».  —  La  première  dit  qu'  «  aucune  vertu  n'est  con- 

traire à  l'inclination  naturelle.  Or,  l'inclination  naturelle  porte 

à  ce  que  l'homme  pourvoie  à  lui-même  plus  qu'aux  autres  ; 

et  c'est  le  contraire,  que  fait  le  libéral  ;  car,  selon  qu'Aristote 

le  dit  au  livre  IV  de  l'Éthique  (ch.  i,  n.  i8;  de  S.  Th.,  leç.  2), 
il  appartient  au  libéral  de  ne  pas  se  considérer  lui-même,  en  telle 

sorte  qu'il  se  réserve  les  moindres  choses.  Donc  la  libéralité  n'est 
pas  une  vertu  ».  —  La  seconde  objection  insiste  dans  le  même 

sens.  Elle  fait  observer  que  «  par  les  richesses  l'homme  sou- 
tient sa  vie  ;  et  les  richesses  concourent  à  la  félicité,  par  mode 

d'instruments,  comme  il  est  dit  au  livre  I  de  VÉthique  {ch.  viii, 
n.  16;  de  S.  Th.,  leç.  i3).  Puis  donc  que  toute  vertu  est  or- 

donnée à  la  félicité,  il  semble  que  le  libéral  n'est  pas  vertueux, 
Aristole  disant  de  lui,  au  livre  IV  de  VÉthique  (ch.  i,  n.  20  ;  de 

S.  Th.,  leç.  2),  qu  Un  est  pas  celui  qui  reçoit  l'argent,  ou  qui  le 
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délient ,  mais  fiai  le  répand  >y .  —  La  troisième  objection  rappelle 

que  «  toutes  les  vertus  sont  connexes  entre  elles.  Or,  la  libéra- 

lité ne  semble  pas  être  connexe  aux  autres  vertus.  Il  est  beau- 

coup d'hommes,  en  effet,  qui  sont  vertueux  et  qui  ne  peuvent 

pas  être  libéraux,  parce  qu'ils  n'ont  pas  de  quoi  donner;  et 

beaucoup  d'autres  donnent  ou  dépensent  libéralement,  qui,  de 

par  ailleurs,  ne  laissent  pas  d'être  vicieux.  Donc  la  libéralité 

n'est  pas  une  vertu  ».  ' 

L'argument  sed  conlra  est  uu  texte  de  «  saint  Ambroise  », 

qui  «  dit,  au  livre  des  Devoirs  (ch.  xxx),  que  dans  l'Évangile 
nous  trouvons  de  nombreux  enseignements  touchant  la  juste  libéra- 

lité. Or,  dans  l'Évangile,  il  n'y  a  d'enseignement  que  pour  les 
choses  qui  regardent  la  vertu.  Donc  la  libéralité  est  une  vertu  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  répond  que  «  comme 
saint  Augustin  le  dit,  au  livre  Du  libre  arbitre  (liv.  II,  ch.  xix), 

bien  user  des  choses  dont  nous  pouvons  mal  itser,  appartient  à  la 

vertu.  Or,  nous  pouvons  bien  et  mal  user,  non  seulement  des 

choses  qui  sont  au-dedans  de  nous,  telles  que  les  puissances  et 

les  passions  de  l'àme,  mais  aussi  des  choses  qui  sont  en  dehors 
de  nous,  savoir  les  choses  de  ce  monde  qui  nous  ont  été  con- 

cédées pour  notre  soutien.  Et,  par  conséquent,  puisque  user 

bien  de  ces  choses  appartient  à  la  libéralité,  nous  devons  en 

conclure  que  la  libéralité  est  une  vertu  ». 

L'ad  primum  explique  que  «  comme  saint  Ambroise  (ser- 
mon Lxiv,  du  Temps,  parmi  ses  œuvres)  et  saint  Basile  (hom. 

sur  S.  Luc,  ch.  xii,  v.  i8  et  suiv.)  le  disent,  la  surabondance  des 

richesses  est  donnée  à  quelques-uns,  par  Dieu,  pour  qu'ils  acquiè- 

rent le  mérite  d'une  bonne  dispensation.  D'autre  part,  peu  de 
choses  suffisent  à  un  homme.  Et  voilà  pourquoi  le  libéral  dé- 

pense plus  pour  les  autres  que  pour  lui-même,  d'une  façon 

louable.  C'est  quand  il  s'agit  des  biens  spirituels,  que  l'homme 
doit  toujours  se  pourvoir  lui-même  le  plus  abondamment  ; 

car  c'est  au  sujet  de  ces  biens  que  l'homme  est  tenu  de  penser 
principalement  à  soi.  —  Toutefois,  ajoute  saint  Thomas,  même 

au  sujet  des  choses  temporelles,  il  n'appartient  pas  au  libéral 

de  penser  aux  autres  en  telle  sorte  qu'il  s'oublie  entièrement 
lui-même  ou  les  siens.  Et  voilà  pourquoi  saint  Ambroise  dit, 

\II.  —  La  Religion.  44 



GgO  SOMME    THÉOLOOIQL'E. 

au  livre  1  des  Devoirs  (ch.  xxx)  :  Lu  liOéraliU'  (ju'UJ'aat  louer  est 

celle  qui  t'invite  à  ne  point  mépriser  tes  proches  par  le  santj  lors- 
que tu  les  sais  dans  le  besoin  ». 

.  L'ad  secundum  complète  celle  réponse.  «  Il  n'apparlienl  pas 

au  libéral  »  de  répandre  ses  richesses  en  telle  sorte  qu'il  ne  lui 

reste  rien  d'où  il  puisse  se  soutenir  et  d'où  il  puisse  pratiquer 
les  œuvres  de  vertu  qui  conduisent  à  la  félicité.  Aussi  bien 

Aristote  dit,  au  livre  IV  de  YÉthique  (ch.  i,  n.  17;  de  S.  Th., 

leç.  2),  que  le  libéral  gère  ses  ajjaires,  voulant  par  là  subvenir 

aux  autres.  El  saint  Ambroise  dit,  au  livre  des  Devoirs  (ch.  xxx), 

que  le  Seigneur  ne  veut  point  que  les  richesses  soient  répandues 

d'un  seul  coup,  mais  (/a  elles  soient  distribuées;  sauf  peut-être 
comme  quand  Elisée  immola  ses  bœufs  cl  nourrit  les  pauvres  de  ce 

qu'il  eut,  ne  se  réservant  plus  aucune  sollicitude  domestique  : 

chose  qui  est  le  propre  de  l'état  de  perfection,  dont  il  sera 
parlé  plus  loin  (q.  i84  et  suiv,).  —  Et  toutefois,  fait  remar- 

quer saint  Thomas,  il  faut  savoir  que  cela  même,  qui  est  de 

répandre  libéralement  en  largesses  les  biens  que  l'on  possède, 

en  tant  que  c'est  un  acte  de  vertu,  est  ordonné  à  la  félicité  ». 

Il  n'est  donc  pas  vrai,  comme  le  supposait  à  tort  l'objection, 

que  le  libéral  se  mette  dans  un  état  d'infériorité,  par  rapport 

à  la  félicité,  en  communiquant  largement  les  choses  qu'il  pos- 
sède. 

L'ad  tertium  déclare  que  «  comme  Aristote  le  dit,  au  livre  IV 

de  l'Éthique  (ch.  i,  n.  35;  de  S.  Th.,  leç.  /j),  ceux  qui  consu- 
ment de  grands  biens  dans  les  intempérances  ne  sont  point  libé- 
raux, mais  prodigues.  Et,  pareillement,  quiconque  répand  les 

choses  qu'il  a,  en  vue  de  tous  autres  péchés.  Aussi  bien,  saint 
Ambroise  dit  également,  au  livre  I  des  Devoirs  (ch.  xxx)  :  Si 

tu  aides  celui  qui  s'efforce  d'enlever  les  possessions  des  autres,  ce 

n'est  point  de  la  largesse.  Ni,  non  plus,  ce  n'est  la  libéralité  par- 

faite, si  tu  fais  des  largesses  pour  un  motif  d'ostentation  et  de 
jactance  plutôt  que  dans  un  dessein  de  miséricorde.  Et  voilà  pour- 

quoi ceux  qui  manquent  des  autres  vertus,  quoiqu'ils  répan- 
dent de  grands  biens  pour  des  œuvres  mauvaises,  ne  sont 

point  libéraux.  —  Rien  n'empêche,  non  plus,  que  des  hommes 
qui  dépensent  beaucoup  pour  de  bons  usages,  manquent  ce- 
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pendant  de  l'habitus  de  la  vertu  de  libéralité;  comme,  du 
reste,  les  œuvres  des  autres  vertus  sont  faites  aussi  avant  que 

les  hommes  en  aient,  les  habitus  :  mais,  toutefois,  ils  ne  les 

font  point  de  la  même  manière  »  ou  avec  la  même  perfection, 

«  que  les  hommes  vertueux  »,  en  qui  se  trouve  l'habitus  de  la 

vertu,  «  ainsi  qu'il  a  été  dit  plus  haut  (q.  32,  art.  i,  ad  i"""). 

—  De  même,  rien  n'empêche  que  les  hommes  vertueux,  même 

s'ils  sont  pauvres,  soient  libéraux.  Aussi  bien  Aristote  dit,  au 

livre  IV  de  VÉlhlqiie  (ch.  i,  n.  19;  de  S.  Th.,  leç.  2)  :  c'est  selon 

la  substance,  c'est-à-dire,  selon  son  pouvoir  et  ses  ressources, 
que  se  dit  la  libéralité  :  elle  ne  consiste  pas,  en  ejjet,  dans  la  mul- 

titude des  dons,  mais  dans  l'habitas  de  celui  qui  donne.  Et  saint 

Ambroise  dit,  au  livre  I  des  Devoirs  (ch.  xxx),  que  c'est  le 
mouvement  ajjectij  qui  fait  le  don  riche  ou  pauvre,  et  qui  donne 

du  prix  aux  choses.  » 

De  cette  vertu  qu'est  la  libéralité,  quelle  sera  la  matière 

propre  :  faut-il  dire  que  ce  sont  les  richesses,  ou  l'argent? 

Saint  Thomas  va  nous  répondre  à  l'article  qui  suit. 

Article  II. 

Si  la  libéralité  porte  sur  les  richesses  que  constitue  l'argent? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  la  libéralité  ne  porte 

point  sur  les  richesses  que  constitue  l'argent  ».  —  La  première 
rappelle  que  «  toute  vertu  morale  porte  sur  les  opérations  ou 

les  passions.  Or,  le  propre  de  la  justice  est  de  porter  sur  les 

opérations,  comme  il  est  dit  au  livre  V  de  l'Éthique  (ch.  i, 
n.  I  ;  de  S.  Th.,  leç.  i).  Puis  donc  que  la  libéralité  est  une 

vertu  morale,  il  semble  qu'elle  portera  sur  les  passions,  et  non 

sur  les  richesses  que  constitue  l'argent  ».  —  La  seconde  objec- 

tion dit  qu'  «  au  libéral  appartient  l'usage  de  n'importe  quelles 
richesses.  Or,  les  richesses  naturelles  sont  plus  vraies  que  les 

richesses  artificielles  qui  consistent  dans  la  possession  de  l'ar- 
gent; comme  on  le  voit  par  Aristote,  au  livre  I  des  Politiques 
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(cil.  III,  11.  (),  iG,  17;  de  S.  Th.,  le^.  G,  7).  Donc  la  liljéralilé 

ne  poile  poiiil  piiiuipalcmcnl  sur  les  richesses  que  constitue 

l'argent  ».  —  La  Iroisiènie  ohjeclion  fait  observer  (jue  «  les 
vertus  diverses  ont  des  matières  diverses;  pince  que  les  habi- 

lus  se  distinguent  en  raison  des  objets.  Or,  les  choses  exté- 

rieures sont  la  matière  de  la  justice  distributive  et  coinmuta- 
tive.  Donc  elles  ne  sont  point  la  matière  de  la  libéralité  ». 

L'argument  sed  conlra  en  appelle  à  «  Aiistote  »,  qui  «  dit, 
au  livre  IV  de  VÉlhitjae  (ch.  i,  n.  i  ;  de  S.  Th.,  leç.  1),  que  la 

libéralité  paraît  être  un  certain  milieu  à  l'endroit  de  l'argent  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  déclare  que  «  d'après 
Aristote,  au  livre  IV  de  VÉtliique  (ch.  i,  n.  io;  de  S.  Th., 

leç.  2),  il  appartient  au  libéral  d'être  facile  à  répandre  ou  à 

donner.  Aussi  bien,  la  libéralité  est-elle  encore  appelée,  d'un 
autre  nom,  largesse;  parce  que  ce  qui  est  large  »,  telle  une 

vaste  ouverture,  «  ne  retient  pas,  mais  répand  »,  au  contraire 

de  ce  qui  est  étroit  et  serré.  «  D'ailleurs,  le  nom  même  de  libé- 
ralité semble  aussi  indiquer  la  même  chose;  car  celui  qui  se 

défait  de  quelque  chose  en  le  donnant,  le  libère  en  quelque 

sorte  de  sa  garde  et  de  son  domaine,  et  montre  qu'il  a  son 
cœur  libre  de  toute  afl'ection  ou  de  toute  attache  à  son  endroit. 
Or.  les  choses  dont  un  homme  a  à  se  défaire  en  les  donnant  à 

un  autre,  sont  les  biens  qu'il  possède  et  qui  sont  désignés  par 

l'argent.  Il  s'ensuit  que  la  matière  propre  de  la  libéralité  est 
l'argent  ». 

L'ad  priniufH  rappelle  que  «  comme  il  a  été  dit  (art.  préc, 
ad  3"'"),  la  libéralité  ne  se  considère  point  dans  la  quantité  du 
don,  mais  dans  le  mouvement  affectif  de  celui  qui  donne.  Or, 

le  mouvement  affectif  de  celui  qui  donne  est  disposé  selon  les 

passions  de  l'amour  et  de  la  concupiscence  ou  du  désir,  et, 
par  conséquent,  du  plaisir  et  de  la  tristesse,  portant  sur  les 

choses  qui  sont  données.  Il  suit  de  là  que  la  matière  immédiate 

de  la  libéralité  sont  les  passions  intérieures;  mais  l'argent  ex- 
térieur est  la  matière  des  passions  elles-mêmes  ».  —  Nous 

voyons,  par  cette  réponse,  le  rapport  exact  qui  existe  entre  les 

passions  intérieures  et  les  biens  extérieurs  dans  l'ordre  de  la 
vertu  de  libéralité. 
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Lad  secundain  fournit  une  explication  très  curieuse  du  mot 

latin  pecLinia,  qui  est  traduit  par  notre  mot  français  urgent. 

((  Comme  saint  Augustin  le  dit,  au  livre  cle  la  Doclrlne  chré- 
tienne (de  la  Discipline  chrétienne,  ch.  vi),  tout  ce  que  les 

hommes  ont  sur  la  terre,  quoi  que  ce  soit,  et  tout  ce  dont  ils 

sont  les  maîtres,  s'appelle  du  nom  dargent  (pecania):  parce 
que  tout  ce  que  les  anciens  avaient  consistait  en  troupeaux 

(pecoribus).  Et  Aristote  dit,  au  livre  IV  de  VÉthique  (ch.  i,  n.  2; 

de  S.  Th.,  leç.  2),  que  nous  désignons  sous  le  nom  d'argent,  tout 

ce  qui  peut  s'apprécier  sous  forme  de  monnaie  » . 

h'ad  tertiam,  appuyant  sur  la  doctrine  de  Vad  primam,  dit 

que  «  la  justice  constitue  l'égalité  dans  les  choses  extérieures; 
mais  il  ne  lui  appartient  pas  de  modérer  les  passions  inté- 

rieures. Aussi  hien  c'est  d'une  autre  manière  n  ou  sous  un 

autre  aspect,  d  que  l'argent  est  la  matière  de  la  libéralité  et 

qu'il  est  la  matière  de  la  justice  ». 

Nous  voyons  maintenant  en  quel  sens  nous  disons  et  devons 

dire  que  l'argent,  ou  les  richesses,  que  l'argent  symbolise  et 
représente,  constituent  la  matière  de  la  libéralité  :  c'est  parce 

que  la  libéralité  rend  le  cœur  de  l'homme,  libre  à  l'endroit 

des  choses  qu'il  possède  et  qu'il  doit  communiquer  aux  autres. 
—  Mais  comment  s'exerce  cette  vertu  autour  de  celte  matière. 

Quel  sera  l'acte  propre  de  la  libéralité  à  l'endroit  de  l'argent 

ou  de  tout  ce  qui  peut  s'esti'mer  à  prix  d'argent  :  sera-ce  d'en 

user?  sera-ce,  plus  spécialement,  d'en  faire  don?  C'est  ce  qu'il 

nous  faut  maintenant  examiner.  —  Et,  d'abord,  le  premier 

point.  Il  va  faire  l'objet  de  l'article  qui  suit. 

Article  III. 

Si  user  de  l'argent  est  l'acte  de  la  libéralité? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  ce  qui  est  «  user  de 

l'argent  n'est  pas  l'acte  de  la  libéralité  0.  —  La  première  arguë 
de  ce  que  u  les  diverses  vertus  ont  des  actes  divers.  Or,  user 
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de  l'argent  convient-à  d'autres  vertus,  comme  la  justice  et  la 

magnificence.  Donc  ce  n'est  point  l'acte  propre  de  la  libéra- 

lité ».  —  La  seconde  objection  fait  observer  qu' «  au  libéral,  il 

n'appartient  pas  seulement  de  donner,  mais  aussi  de  recevoir 

et  de  garder.  Or,  l'acceptation  et  la  garde  ne  semblent  pas  se 

rapporter  à  l'usage  de  l'argent.  Donc  c'est  mal  à  propos  que 

l'usage  de  l'argent  est  dit  l'acte  propre  de  la  libéralité  ».  —  La 

troisième  objection  déclare  que  «  l'usage  de  l'argent  ne  con- 

siste pas  seulement  en  ce  que  l'argent  soit  donné,  mais  aussi 

en  ce  qu'il  soit  dépensé.  Or,  dépenser  l'argent  vise  plutôt  l'in- 

térêt ou  l'utilité  de  celui  qui  le  dépense;  et,  par  suite,  ce  ne 
semble  pas  être  un  acte  de  la  libéralité  :  Sénèque  dit,  en  effet, 

au  livre  V  des  Blenfails  (ch.  ix),  qaun  homme  nest  pas  libéral, 

du  fait  qu'il  se  donne  à  lui-même.  Donc  ce  n'est  point  tout  usage 

de  l'argent,  qui  appartient  à  la  libéralité  ». 

L'argument  sed  aonlra  est  un  texte  d'  «  Aristote  »,  qui  «  dit, 
au  livre  IV  de  VÉlhique  (ch.  i,  n.  6;  de  S.  Th.,  leç.  i)  :  Celui 

qui  a  la  vertu  qu'il  faut  pour  chaque  chose  use  de  chaque  chose 
excellemment .  Celui-là  donc  usera  excellemment  des  richesses,  qui 

a  la  vertu  qu'il  faut  pour  les  richesses.  Or,  celui-là  est  le  libéral. 

Donc  le  bon  usage  des  richesses  est  l'acte  de  la  libéralité  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  nous  rappelle  que  «  l'es- 

pèce de  l'acte  se  prend  de  l'objet,  comme  il  a  été  vu  plus 

haut  {1^-2"^  q.  18,  art.  2).  Or,  l'objet  ou  la  matière  de  la  libé- 

ralité est  l'argent  et  tout  ce  qui  peut  se  mesurer  par  l'argent, 

ainsi  qu'il  a  été  dit  (art.  préc).  Et,  parce  que  chaque  vertu  est 

proportionnée  à  son  objet,  il  s'ensuit  que  la  libéralité,  qui  est 

une  vertu,  a  son  acte  proportionné  à  l'argent.  D'autre  part, 

l'argent  tombe  sous  la  raison  des  biens  utiles  »  ou  dont  on 
use  ;  «  parce  que  tous  les  biens  extérieurs  sont  ordonnés  à 

l'usage  de  l'homme.  Il  suit  de  là  que  l'acte  propre  de  la  libéra- 

lité est  d'user  de  l'argent  ou  des  richesses  ». 

L'ad  primum  explique  qu'  «  il  appartient  à  la  libéralité  de 
bien  user  des  richesses  en  tant  que  telles;  parce  que  les  ri- 

chesses sont  la  matière  propre  de  la  libéralité.  —  A  la  justice, 

au  contraire,  il  appartient  d'user  des  richesses  selon  une  autre 

raison,  c'est-à-dire  selon  la  raison  de  chose  due  et  pour  autant 
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que  telle  chose  extérieure  est  due  à  un»  autre.  —  De  même 

pour  la  magnificence  :  il  lui  appartient  d'user  des  richesses, 

selon  une  certaine  raison  spéciale,  savoir  selon  qu'elles  sont 
prises  pour  la  réalisation  de  quelque  grand  ouvrage.  Et  il  suit 

aussi  de  là  que  la  magnificence  s'ajoute  en  quelque  sorte  à  la 
libéralité,  comme  il  sera  dit  plus  loin  »  (q.  128,  art.  unique, 

ad  i"'"). 

Vad  secandum  répond  qu'  «  il  appartient  à  l'homme  ver- 

tueux, non  seulement  d'user  comme  il  convient  de  sa  matière 

ou  de  ce  qui  lui  sert  d'instrument;  mais  encore  de  préparer 

l'opportunité  du  bon  usage.  C'est  ainsi  qu'il  appartient  à  la 

force  du  soldat,  non  pas  seulement  d'user  de  son  glaive  contre 

l'ennemi,  mais  aussi  d'aiguiser  ce  glaive  et  de  le  conserver 
dans  le  fourreau.  Pareillement,  aussi,  il  appartient  à  la  libéra^ 

lité,  non  pas  seulement  d'user  de  l'argent,  mais  encore  de  le 

préparer  »  en  l'amassant  «  et  de  le  conserver  ))  pour  le  mo- 

ment ou  l'usage  opportun. 

L'ad  tertium  fait  observer  que  «  comme  il  a  été  dit  (art.  2, 
ad  /""•),  la  matière  prochaine  de  la  libéralité  se  trouve  dans  les 

passions  dont  l'homme  peut  être  affecté  à  l'endroit  de  l'argent. 

Et  c'est  pourquoi  il  appartient  surtout  à  la  libéralité,  que 
l'homme,  en  raison  d'une  affection  désordonnée  à  l'endroit  de 

l'argent,  ne  soit  pas  empêché  d'en  user  comme  il  convient  en. 

toute  circonstance.  Or,  il  est  un  double  usage  de  l'argent  : 

l'un,  pour  soi,  qui  semble  se  rapporter  aux  frais  et  aux  dé- 

penses; l'autre,  dont  on  use  pour  les  autres,  ce  qui  a  trait 

aux  dons.  Il  suit  de  là  qu'il  appartient  au  libéral,  que  l'amour 

immodéré  de  l'argent  ne  l'empêche  ni  de  consentir  aux  dé- 
penses qui  conviennent,  ni  de  faire  les  dons  qui  sont  à  propos. 

Aussi  bien  est-ce  dans  les  dons  et  les  dépenses,  que  la  libéralité 

consiste,  au  témoignage  d'Aristote  dans  le  livre  IV  de  YÉthi- 
que  (ch.  i,  n.  7;  de  S.  Th.,  leç.^i).  —  Quant  au  mot  de  Sénè- 

que,  cité  par  l'objection,  il  le  faut  entendre  de  la  libéralité, 

selon  qu'elle  s'applique  aux  dons  :  nul  n'est  dit  libéral,  en 

effet,  en  raison  de  ce  qu'il  se  donne  à  lui-même  ». 

La  réponse  que  nous  venons  de  lire  nous  a  marqué  un  double 
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aspect  dans  l'acto  de. la  vertu  de  libéralité  :  (dni  (jui  consiste 

à  dépenser  pour  soi;  cl  celui  qui  consiste  à  donner  à  d'autres. 
Nous  devons  nous  demander,  pour  achever  de  bien  entendre  la 

nature  et  le  caractère  propre  de  la  libéralité,  (juel  est,  de  ces 

deux  actes,  celui  qui  convient  le  plus  au  libéral  :  est-ce  l'acte 
de  donner  aux  autresi'  —  Saint  Thomas  va  nous  répondre  à 

l'article  qui  suit. 

«  Article  IV. 

S'il  appartient  surtout,  au  libéral,  de  donner? 

Quatre  objections  veulent  prouver  qu"  «  il  n'appartient  pas 
surtout,  au  libéral,  de  donner  ».  —  La  première  fait  remar- 

quer que  «  la  libéralité  est  dirigée  par  la  prudence,  comme 

du  reste  toute  autre  vertu  morale.  Or,  il  semble  appartenir 

surtout,  à  la  prudence,  de  conserver  les  richesses;  aussi  bien 

Aristote  lui-même  dit,  dans  le  livre  IV  de  \  Éthique  (ch.  i,  n.  20; 

de  S,  Thi,  leç.  2),  que  ceux  qui  n'ont  pas  acquis  leur  argent  mais 

qui  l'ont  reçu  acquis  par  (Vautres,  le  dépensent  plus  libéralement , 

parce  qu'ils  n'ont  pas  expérimenté  le  bescjin.  Donc  il  semble  que 

donner  n'est  pas  ce  qui  convient  le  plus  au  libéral  ».  —  La 

seconde  objection  déclare  que  «  nul  ne  s'attriste  ni  ne  se  dé- 
siste de  ce  sur  quoi  porte  le  plus  son  intention.  Or,  le  libéral 

s'attriste  quelquefois  de  ce  qu'il  a  donné;  ni,  non  plus,  il  ne 

donne  à  tous,  comme  il  est  dit,  au  livre  IV  de  l'Éthique  (ch.  i, 

n.  17,  25;  de  S.  Th.,  leç.  2,  3).  Donc  il  n'appartient  pas  sur- 
tout, au  libéral,  de  donner  ».  —  La  troisième  objection  dit 

que  ((  pour  accomplir  ce  qu'il  poursuit  le  plus,  l'homme  use 
de  tous  les  moyens  qui  sont  en  son  pouvoir.  Or,  le  libéral 

n'est  pas  quêteur,  comme  le  note  Aristote,  au  livre  IV  de  l'Éthi- 
que (ch.  I,  n.  iG;  de  S.  Th.,  leç  2);  alors  que  cependant  il 

pourrait  de  la  sorte  se  procurer  les  moyens  de  donner  aux 

autres.  Donc  il  semble  qu'il  ne  se  propose  point  surtout  de 

donner  ».  —  La  quatrième  objection  arguë  de  ce  que  «  l'homme 

est  plus  obligé  de  pouivoir  à  soi  qu'aux  autres.  Or,  c'est  en 

dépensant,  qu'il  pourvoit  à  soi;  tandis  qu'en  donnant  il  pour- 



QUESTION    CXVII.    —    DE    L.\    LIBERALITE.  697 

voit  aux  autres.  Donc  il  appartient  davantage,  au  libéral,  de 

dépenser  »  pour  soi,  «  que  de  donner  »  purement  et  simple- 
ment aux  autres  par  mode  de  largesses. 

L'argument  sed  conira  en  appelle  à  «  Aristote  »,  qui  «  dit,  au 
livre  IV  de  VÉthique  (ch.*  i,  n.  i8;  de  S.  Th.,  leç.  2),  qu//  (tp- 

partienf  au  libéral  d'abonder  dans  les  largesses  el  les  dons  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  part  de  la  conclusion 

établie  à  l'article  précédent  ;  savoir  que  «  le  propre  du  libéral 

est  de  faire  usage  de  l'argent  ».  Puis,  il  formule  cette  remar- 

que, que  «  l'usage  de  l'argent  consiste  dans  le  fait  de  le  ré- 

pandre; car  le  fait  de  l'acquérir  est  plutôt  assimilé  à  la  pro- 

duction »  d'une  chose  «  qu'à  son  usage;  et  le  fait  de  le 

conserver,  à  l'habitus  d  ou  à  la  possession.  i(  D'autre  part, 

l'émission  d'une  chose  «  ou  sa  projection,  «  plus  elle  se  fait 

à  quelque  chose  de  distant,  plus  elle  procède  d'une  grande 
force;  comme  on  le  voit  dans  les  choses  que  l'on  jette  au  loin. 

11  suit  de  là  que  l'acte  par  lequel  on  émet  son  argent  ou  l'on 

s'en  défait  en  le  donnant  aux  autres  procède  d'une  vertu  plus 
grande  que  celui  par  lequel  on  le  dépense  en  ce  qui  nous  con- 

cerne. Et  parce  que  le  propre  de  la  vertu  est  de  tendre  à  ce  qui 

est  plus  parfait,  car  la  vertu  est  une  certaine  perfection,  comme 

il  est  dit  au  livre  VII  des  Physiques  (texte  xviii  ;  de  S.  Th., 

leç.  6),  il  s'ensuit  que  le  libçral  tire  surtout  sa  louange  de  ce 

qu'il  donne  ». 

Vad  primum  explique  qu'  u  il  appartient  à  la  prudence,  de 

conserver  l'argent,  pour  qu'il  ne  soit  pas  enlevé  ou  dépensé 

inutilement.  Mais  le  dépenser  utilement  n'est  pas  d'une  moin- 

dre prudence  que  d'utilement  le  conserver;  au  contraiie,  cela 
suppose  une  prudence  plus  grande;  car  plus  de  choses  sont  à 

considérer,  au  sujet  de  l'usage,  assimilé  au  mouvement,  qu'au 
sujet  de  la  conservation  ou  de  la  garde,  assimilée  au  repos.  — 
Pour  ce  qui  est  du  fait  observé  dans  la  pratique,  que  ceux  qui 

ont  reçu  l'argent  acquis  par  d'autres,  le  dépensent  plus  libéra- 

lement, comme  n'ayant  pas  expérimenté  le  besoin,  si  ce  n'était 

qu'en  raison  de  celte  inexpérience  qu'ils  le  répandent  libérale- 

ment, ils  n'auraient  point  la  vertu  de  libéralité.  Mais,  quelque- 

fois, cette  inexpérience  constitue  seulement  l'éloignement  de  ce 
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qui  serait  un  obstacle  ;  en  ce  sens  qu'à  cause  de  cela  ils  font  plus 

promptement  l'acte  de  la  vertu  de  libéralité.  C'est  qu'en  effet 

la  crainte  du  besoin,  provenant  d'une  précédente  expérience, 

empêche  quelquefois  ceux  qui  ont  acquis  leur  argent  de  s'en 

défaire  en  agissant  avec  libéralité;  pa^-eillernent  aussi,  l'amour 

dont  ils  l'aiment  comme  le  propre  ettet  »  ou  le  fruit  de  leur 
travail  et  de  leur  effort  personnel;  «  ainsi  que  le  dit  Aristote, 

au  livre  IV  de  VÉlhique  »  (endroit  précité). 

Uad  seciindum  répond  que  «  comme  il  a  été  dit  (au  corps 

de  l'article),  il  appartient  à  la  libéralité  d'user  de  l'argent 
comme  il  convient,  et,  par  suite,  de  le  donner  à  propos  ;  car 

le  fait  de  le  donner  est  un  certain  usage  de  l'argent.  D'autre 

part,  toute  vertu  s'attriste  de  ce  qui  est  le  contraire  de  son 

acte  et  évite  ce  qui  peut  l'empêcher  ou  lui  faire  obstacle.  Or, 

deux  choses  s'opposent  à  ce  qui  est  de  donner  l'argent  comme 

il  convient;  savoir  :  ne  pas  donner  ce  qu'il  convient  de  don- 

ner ;  ou  ne  pas  le  donner  selon  qu'il  convient.  De  là  vient  que 
l'une  et  l'autre  de  ces  deux  choses  attristent  le  libéral;  mais 

surtout  la  première,  parce  qu'elle  s'oppose  davantage  à  son 

acte  propre.  C'est  aussi  pour  cela  qu'il  ne  donne  pas  à  tous  » 

indistinctement  ;  «  car  son  acte  se  trouverait  empêché,  s'il 

donnait  à  n'importe  qui  :  il  n'aurait  plus  ensuite,  en  effet,  de 

quoi  donner  à  ceux  à  qui  il  convient  qu'il  donne  ».  —  On 
aura  remarqué  avec  quelle  sagacité  saint  Thomas  a  su  donner 

la  raison  du  double  fait  d'expérience  que  signalait  l'objection 
à  la  suite  d'Aristote. 

L'ad  iertium  déclare  que  «  donner  et  recevoir  sont  comme 

agir  et  pâtir  »  (au  sens  large  de  ce  mot).  «  Or,  l'agir  et  le  pâtir 

n'ont  pas  le  même  principe.  Il  suit  de  là  que  la  libéralité  étant 

le  principe  de  l'acte  de  donner,  il  n'appartient  pas  au  libéral 

d'être  prompt  à  recevoir,  et  encore  moins  à  demander.  Toute- 

fois il  ordonne  des  choses  à  l'acte  de  donner,  selon  qu'il  con- 

vient à  la  libéralité;  c'est-à-dire  les  fruits  de  ses  propres  pos- 

sessions, qu'il  administre  avec  soin,  pour  en  user  libérale- 
ment ». 

L'ad  quartum  fait  remarquer  qu'  «  à  dépenser  pour  soi,  la 
nature  y  incline  »  ;  et,  par  suite,  cette  inclination,  quand  nous 
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l'attribuons  à  la  vertu,  ne  lui  est  pas  exclusivement  propre. 

«  Mais  qu'on  dépense  son  argent  en  faveur  des  autres,  c'est 
cela  qui  appartient  en  propre  à  la  vertu  ». 

Cette  vertu  de  libéralité,  dont  nous  connaissons  maintenant 

l'acte  propre  et  particulièrement  distinctif,  à  quelle  autre  vertu 

se  rattachera-t-elle  :  faut-il  dire  qu'elle  est  une  partie  de  la 

vertu  de  justice? —  L'article  suivant  va  nous  répondre. 

Article  V. 

Si  la  libéralité  est  une  partie  de  la  justice? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  la  libéralité  n'est  pas 
une  partie  de  la  justice  ».  —  La  première  dit  que  «  la  justice 
regarde  ce  qui  est  dii.  Or,  plus  une  chose  est  due,  moins  il  y 

a  de  libéralité  à  la  donner.  Donc  la  libéralité  n'est  pas  une 
partie  de  la  justice;  mais  elle  lui  répugne  ».  —  La  seconde 
objection  rappelle  que  ci  la  justice  porte  sur  les  opérations, 

comme  il  a  été  vu  plus  haut  (q.  58,  art.  8,  9;  l''-2'"',  q.  60, 

art.  2,3).  Or,  la  libéralité  a  surtout  pour  objet  l'amour  et  le 
désir  des  richesses;  amour  et  désir,  qui  sont  des  passions. 

Donc  la  libéralité  semble  plutôt  appartenir  à  la  tempérance 

qu'à  la  justice  ».  —  La  troisième  objection  fait  observer  qu'  «  il 

appartient  surtout,  à  la  libéralité,  de  donner,  ainsi  qu'il  a  été 

dit  (art,  préc).  Or,  donner  selon  qu'il  convient  relève  de  la 

bienfaisance  et  de  la  miséricorde,  qui  appartiennent  à  l'a  cha- 
rité, comme  il  a  été  dit  plus  haut  (q.  28,  introd.  ;  q.  3o,  art.  3, 

arg.  3;  q.  3i,  art.  i).  Donc  la  libéralité  est  plutôt  une  partie 

de  la  charité  que  de  la  justice  ». 

L'argument  sed  contra  est  un  texte  de  «  saint  Ambroise  », 
qui  «  dit,  au  livre  I  des  Devoirs  (ch.  xxviii)  :  La  Justice  se  rap- 

porte à  la  société  du  genre  humain;  car  la  raison  de  société  se 

divise  en  deux pcœties  :  la  justice;  et  la  bienfaisance,  que  l'on  ap- 
pelle aussi  libéralité  ou  bénignité.  Donc  la  libéralité  appartient  à 

la  justice  ». 
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Au  corps  (le  l'ailicle,  .saint  Tiioinas  nous  avcriil  (jiic  «  la 

libéralité  n'est  pas  une  espèce  de  la  justice;  car  la  justice  rend 
à  autrui  ce  (jui  lui  appartient;  tandis  ({ue  la  libéralité  donne 

ce  qui  est  à  soi.  Toutefois,  clic  a  un  certain  rapport  de  conve- 

nance avec  la  ju.stice,  sur  deux  points.  D'abord,  parce  qu'elle 
regarde  principalement  autrui,  comme  la  justice.  Ensuite, 

parce  que,  comme  la  justice  aussi,  elle  jjorte  sur  les  choses 

extérieures;  bien  que  sous  une  autre  raison,  ainsi  qu'il  a  été 

dit  (art.  -i,  ad  3"'";  cf.  q.  80,  art.  4)-  El  c'est  pour  cela  que  la 
libéralité  est  donnée  par  (|uelques-uns  comme  une  partie  de  la 

justice,  à  titre  de  \ertu  qui  lui  est  annexée  comme  à  la  vertu 

principale  ». 

L'ad  primnni  répond  ({ue  «  la  libéralité,  bien  (qu'elle  ne  vise 
point  ce  qui  est  dû  légalement,  comme  la  justice,  a  cependant 

une  certaine  raison  de  dette  morale,  qui  se  prend  de  ce  qu'il 

convient  au  sujet  lui-même  de  faire,  non  de  ce  qu'il  soit 

obligé  envers  un  autre  »  ;  ainsi  que  nous  l'avions  déjà  remarqué 

au  sujet  de  l'amitié,  et  même  au  sujet  de  la  vérité  :  avec  ceci, 
en  plus,  que  cette  raison  de  dette  est  encore  moins  stricte  dans 
la  libéralité.  «  Aussi  bien,  conclut  saint  Thomas,  cette  vertu 

est  celle  qui  a  le  moins  de  la  raison  de  dette  ». 

L'rtd  secundani  fait  observer  que  «  la  tempérance  porte  sur 
les  concupiscences  des  délectations  corporelles;  tandis  que  la 

concupiscence  »  ou  le  désir  «  de  l'argent  et  le  plaisir  qui  s'y 

rattache,  ne  sont  point  chose  corporelle,  mais  chose  de  l'âme 

(cf.  sur  celte  différence,  l"-'2"',  q.  3o,  art.  3,  ̂ ;  q.  3i).  Et  c'est 

pourquoi  la  libéralité  n'appartient  pas  proprement  à  la  tem- 
pérance 1). 

Uad  terliam  nous  marque  la  nuance  très  délicate  qui  dis- 

tingue la  bienfaisance,  ou  la  miséricorde,  et  la  libéralité,  dans 

l'usage  de  l'argent.  «  Le  don  du  bien  faisant  et  du  miséricordieux 

procède  de  ce  que  l'homme  éprouve  quelque  mouvement 

affectif  à  l'endroit  de  celui  à  qui  il  donne.  Et  c'est  pourquoi 

un  tel  don  appartient  à  la  charité  ou  à  l'amitié.  Mais  le  don 
de  la  libéralité  provient  de  ce  que  celui  qui  donne  est  disposé 

selon  un  mouvement  affectif  à  l'endroit  de  l'argent,  alors  qu'il 

n'y  est  point  attaché  par  le  désir  ou  l'amour.  Aussi  bien  n'est- 
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ce  pas  seulement  aux  amis,  mais  même  à  des  inconnus,  qu'il 

donne,  quand  il  le  faut.  Et  voilà  pouiquoi  lu  libéralité  n'api)ar- 
tient  pas  à  la  charité,  mais  plutôt  à  la  justice,  (|ui  porte  sur 
les  choses  extérieures  ». 

Il  ne  nous  jcslc  plus  qu'à  nous  demander  la  place  qu'occupe 

la  libéralité  dans  l'ordre  des  vertus  en  ce  qui  est  de  la  dignité 

ou  de  l'excellence  :  faut-il  dire  qu'elle  occupe  la  première  place 

et  qu'elle  est  la  plus  grande  de  toutes  les  vertus!'  Saint  Thomas 

nous  va  répondre  à  l'article  qui  suit. 

Article  VI. 

Si  la  libéralité  est  la    plus  grande  des  vertus? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  la  libéralité  est  la 

plus  grande  des  vertus  ».  —  La  première  déclare  que  «  toute 

vertu  de  l'homme  est  une  certaine  similitude  de  la  divine  bonté. 

Or,  par  la  libéralité  l'homme  devient  le  plus  semblable  à  Dieu, 
qui  donne  à  tous  en  abondance  et  ne  reproche  rien,  comme  il 

est  dit  dans  l'épître  de  saint  Jacques,  ch.  i  (v.  3).  Donc  la  libé- 
ralité est  la  plus  grande  des  vertus  ».  —  La  seconde  objection 

dit  que  «  selon  saint  Augustin,  au  livre  VI  de  la  Trinité 

(ch .  viii) ,  dans  les  choses  qui  ne  sont  point  grandes  par  la  niasse, 

être  plus  grand  est  la  même  chose  qu'être  meilleur.  Or,  la  raison 
de  bonté  semble  appartenir  le  plus  à  la  libéralité;  car  le  bien 

aime  à  se  répandre,  comme  le  dit  saint  Denys,  au  chapitre  iv 

des  .\oms  Divins  (de  S.  Th. ,  leç.  3).  Aussi  bien  saint  Ambroise 

dit,  au  livre  I  des  Devoirs  (ch.  xxviii),  que  la  justice  tient  la 

censure;  et  la  libéralité,  la  bonté.  Donc  la  libéralité  est  la  plus 

grande  des  vertus  ».  —  La  troisième  objection  fait  remarquer 
que  «  les  hommes, sont  honorés  et  aimés  pour  la  vertu.  Or, 

Boèce  dit,  au  livre  de  la  Consolation  (liv.  II,  prose  v  :  La  lar- 
gesse est  ce  qui  rend  le  plus  illustre  et  le  plus  cher.  Et  Aristote, 

au  livre  IV  de  VÉthique  (ch.  i,  n.  ii;  de  S.  Th.,  leç.  i),  que 

parmi  les  hommes  vertueux,  ce  sont  les  libéraux  ou  les  généreux 
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fjui  sont  les  plus  aimrs.  Donc  la  lihéiulilé  est  la  plus  grande  des 
vertus  ». 

L'argument  sed  contra  oppose  un  double  texte  de  saint  Am- 
broise  et  d'Arislote.  —  «  Saint  Ambroise  »,  en  efïet,  «  dit, 
au  livre  I  des  Devoirs  (ch.  xxvni),  que  la  justice  semble  plus 

haute  que  la  libéralité,  mais  la  libéralité  est  plus  agréable.  —  De 
même,  Aristote  dit,  au  livre  I  de  sa  Hkétorique  (ch.  ix,  n.  6), 

que  les  forts  et  les  justes  sont  le  plus  honorés;  puis,  après  eux, 
les  libéraux  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  répond  que  «  toute  vertu 

tend  à  un  certain  bien.- Il  s'ensuit  que  plus  une  vertu  tend  à 

un  bien  meilleur,  plus  cette  vertu  l'emporte  en  bonté.  Or,  la 
libéralité  tend  à  un  bien,  d'une  double  manière  :  d'abord, 
premièrement  et  par  soi  ;  ensuite,  par  voie  de  conséquence. 

—  Premièrement  et  par  soi,  elle  tend  à  ordonner  l'affection  du 

sujet  à  l'endroit  de  l'argent  et  de  son  usage.  De  ce  chef,  sont 
préférées  à  la  libéralité  :  et  la  tempérance,  qui  règle  les  désirs 

et  les  plaisirs  relatifs  au  propre  corps  du  sujet;  et  la  force  et  la 

justice,  qui  ordonnent  le  sujet,  d'une  certaine  manière,  au 

bien  commun,  l'une  en  temps  de  paix,  et  l'autre  en  temps  de 
guerre;  et  à  toutes  ces  vertus  sont  préférées  celles  qui  ordonnent 

l'homme  au  bien  divin  »,  savoir  les  vertus  théologales.  «  C'est 

qu'en  effet,  le  bien  divin  l'emporte  sur  n'importe  quel  bien 

humain;  et,  dans  l'ordre  du  bien  humain,  le  bien  public 

l'emporte  sur  le  bien  privé,  où  encore  le  bien  du  corps  l'em- 

porte sur  le  bien  que  constituent  les  choses  extérieures.  —  D'une 
autre  manière,  la  libéralité  est  ordonnée  à  un  certain  bien,  par 

voie  de  conséquence.  A  ce  titre,  elle  est  ordonnée  à  tous  les 

biens  dont  nous  venons  de  parler.  Car,  de  ce  que  l'homme 

n'aime  point  l'argent,  il  s'ensuit  qu'il  en  use  facilement,  et 

pour  soi,  et  pour  le  bien  des  autres,  et  pour  l'honneur  de  Dieu. 
Aussi  bien,  en  raison  de  cela,  la  libéralité  a  une  certaine  excel- 

lence ;  parce  qu'elle  est  utile  à  beaucoup  de  choses.  —  Toutefois, 

parce  qu'une  chose  se  juge  plutôt  selon  ce  qui  lui  convient 

premièrement  et  par  soi,  et  non  selon  ce  qu'elle  a  par  voie  de 

conséquence,  à  cause  de  cela,  il  faut  dire  que  la  libéralité  n'est 
pas  la  plus  grande  des  vertus  ». 
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L'ad  prinium  a  un  mot  qu'il  faut  soigneusement  retenir, 

pour  bien  entendre  ce  qu'a  pu  nous  dire  ailleurs  saint  Thomas, 
au  sujet  de  la  libéralité  qui  se  trouvait  en  Dieu  (cf.  I  p.,  q.  21, 

art.  I,  ad  1'"";  q.  44,  art.  /|,  ad  7'"";  Sentences,  liv.  ï,  dist.  18, 
art.  3;  dist.  45,  art.  2;  Somme  contre  les  Gentils,  liv.  I,  ch.  xciii). 

Il  ne  s'agit  que  d'un  caractère  accessoire  de  la  libéralité  ou  du 

trait  extérieur  qui  la  manifeste;  savoir  qu'on  donne  sans  rien 
demander  pour  soi  en  retour;  mais  non  du  caractère  essentiel 

de  cette  vertu  qui  est  de  régler  l'affection  du  sujet  à  l'endroit 
des  choses  extérieures  :  ceci,  en  effet,  ne  saurait  être  en  Dieu. 

Car  «  le  don  divin  provient  de  ce  que  Dieu  aime  les  hommes 

à  qui  II  donne;  non  de  ce  qull  aurait  quelque  disposition 

affective  à  l'endroit  des  choses  qu'il  donne.  Et  voilà  pourquoi, 
il  semble  plutôt  se  rapporter  à  la  charité,  la  plus  grande  des 

vertus,  qu'à  la  libéralité  »  en  ce  qu'elle  a  de  propre,  comme 
vertu  distincte. 

L'ad  secunduni  fait  observer  que  «  chaque  vertu  participe  la 

raison  de  bien,  quant  à  l'émission  de  son  acte  propre  »,  spécifié 
lui-même  par  le  bien  sur  lequel  il  porte.  «  Or  les  actes  de 
certaines  autres  vertus  portent  sur  des  biens  meilleurs  que 

l'argent  émis  par  le  libéral  ». 
Vad  tertuim  explique  très  finement  que  «  les  libéraux  sont 

le  plus  aimés,  non  de  l'amitié  honnête,  comme  s'ils  étaient  les 

meilleurs;  mais  de  l'amitié  utile,  parce  qu'ils  servent  davantage 

dans  l'ordre  des  biens  extérieurs,  que  d'ordinaire  les  hommes 

aiment  le  plus.  Et  c'est  aussi  pour  la  même  cause  qu'ils  sont 
le  plus  en  vue  ou  le  plus  en  faveur  parmi  les  hommes  ». 

La  vertu  de  libéralité,  étant  une  vertu  morale,  consiste  dans 

un  certain  milieu,  le  milieu  que  marque  la  raison  dans  l'amour 

de  l'argent  ou  de  toute  possession  extérieure  estimable  à  prix 

d'argent,  en  telle  sorte  qu'on  use  de  ces  choses  ou  de  cet 

argent,  surtout  par  voie  et  mode  de  largesses,  selon  qu'il 

convient.  Ce  sera  donc  d'une  double  manière  qu'on  pourra 

pécher  contre  cette  vertu  :  et  par  voie  d'excès  dans  l'amour  de 

l'argent;  et  par  voie  de  défaut  ou  de  manque,  en  se  désin- 
téressant de  tout  cela  et  en  le  dépensant  de  façon  déraisonnable. 
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Le  premier  de  ces  vices  opposés  à  la  libéralité  s'appelle  l'uvaiice; 
le  second  est  la  prodigalité.  Nous  devons  maintenant  nous  en 

occuper.  —  D'abord  de  l'avarice.  C'est  l'objet  de  la  (question 
suivante. 



QUESTION  CXVITI 

DE  L'AVARICE 

Cette  question  comprend  huit  articles  : 

1°  Si  l'avarice  est  un  péché? 
a"  Si  elle  est  un  péché  spécial  ? 

3°  A  quelle  vertu  elle  s'oppose? 
4°  Si  elle  est  un  péché  mortel  ? 
5°  Si  elle  est  le  plus  grave  des  péchés? 
6°  Si  elle  est  un  péché  charnel,  ou  spirituel  ? 
7"  Si  elle  est  un  vice  capital  ? 
8°  De  ses  filles. 

De  ces  huit  articles,  les  trois  premiers  étudient  la  nature  de 

l'avarice;  les  articles  4  et  5,  sa  gravité;  les  articles  6-8,  ses 
propriétés. 

Article  Premier. 

Si  l'avarice  est  un  péché? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  l'avarice  n'est  pas  un 

péché  ».  —  La  première  arguë  de  ce  que  h  l'avarice  semble 

ainsi  désignée  comme  pour  marquer  l'avidité  de  l'airain  »  ou 
de  la  monnaie  (en  latin  avaritia,  aviditas  aeris)  ;  «  en  ce  sens 

qu'elle  consiste  dans  l'amour  de  l'argent,  par  lequel  on  peut 
entendre  tous  les  biens  extérieurs  »  estimables,  en  effet,  à  prix 

d'argent  et  que  l'argent  procure.  «  Or,  désirer  les  biens  exté- 

rieurs n'est  pas  un  péché.  C'est,  en  effet,  naturellement  que 

l'homme  les  désire  :  soit  parce  qu'ils  sont  naturellement  sou- 

mis à  l'homme  »  et  faits  pour  lui  (cf.  q.  66,  art.  1,2);  «  soit 

parce  qu'ils  servent  à  conserver  la  vie  de  l'homme  :  aussi  bien 

les  appelle-t-on  sa  substance.  Donc  l'avarice  n'est  pas  un 
XII.  —  La  Religion.  45 
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péché  ».  —  La  seconde  objecliou  rappelle  que  «  tout  péché,  ou 

bien  est  contre  Dieu,  ou  contre  le  prochain,  ou  contre  soi- 

même,  ainsi  qu'il  a  été  vu  plus  haut  (7"-2<"',  ([.  72,  art.  'i).Or, 

l'avarice  n'est  point,  proprement,  un  péché  contre  Dieu  :  elle 

ne  s'oppose,  en  effet,  ni  à  la  religion,  ni  aux  vertus  théologales, 

par  lesquelles  l'homnic  est  ordonné  à  Dieu.  Elle  n'est  pas,  non 
plus,  un  péché  contre  soi-même  ;  car  ceci  appartient  en  propre 

à  la  gourmandise  et  à  la  luxure,  dont  IWpôlre  dit,  dans  la  pre- 
mière épître  aux  Corinthiens,  ch.  vi  (v.  18),  que  celui  qui 

commet  la  fornication  pèche  contre  son  corps.  De  même, 

aussi,  elle  ne  semble  pas  être  un  [)éché  contre  le  prochain; 

car,  de  ce  que  l'homme  retient  ce  qui  est  à  lui,  il  ne  fait  in- 

jure à  personne.  Donc  l'avarice  n'est  pas  un  péché  ».  Cette 
objection  nous  vaudra  une  réponse  du  plus  haut  intérêt.  — 

La  troisième  objection  dit  que  «  les  choses  qui  viennent  natu- 

rellement ne  sont  pas  un  péché.  Or,  l'avarice  suit  naturelle- 
ment la  vieillesse  et  toute  privation;  comme  le  dit  Aristote, 

au  livre  IV  de  VÉfhi'^ine  (ch.  i,  n.  27;  de  S.  Th.,  leç.  5).  Donc 

l'avarice  n'est  pas  un  péché  ». 

L'argument  sed  contra  cite  le  mot  de  l'Épître  aux  Hébreux, 
chapitre  dernier  (v.  5),  oii  «  il  est  dit  :  Ayez  des  mœurs  sans 

avarice,  vous  contentant  des  choses  présentes  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  déclare  que  «  partout  oii 

le  bien  consiste  dans  une  mesure  voulue,  il  est  nécessaire  qu'en 
allant  au  delà  ou  en  restant  en  deçà  de  cette  mesure  le  mal  se 

produise.  Or,  dans  toutes  les  choses  qui  sont  pour  une  fin,  le 

bien  consiste  dans  une  certaine  mesure  ;  car  les  choses  qui  sont 

pour  une  fin  doivent  lui  être  proportionnées  ;  comme  le  re- 
mède à  la  santé  ;  ainsi  que  le  dit  Aristote  au  livre  I  des  Politiques 

(ch.  ni,  n.  17;  de  S.  Th.,  leç.  8).  D'autre  part,  les  biens  exté- 
rieurs ont  raison  de  choses  utiles  à  la  fin  »,  étant  ordonnés  au 

bien  final  de  l'homme,  «  selon  qu'il  a  été  dit  (q.  117,  art.  3; 
V"-?'"",  q.  2,  art.  i).  Il  est  donc  nécessaire  que  le  bien  de 

l'homme  à  leur  endroit  consiste  dans  une  certaine  mesure:  en 

ce  sens  que  l'homme  doit  chercher  à  avoir  des  richesses  exté- 

rieures selon  une  certaine  mesure,  en  tant  qu'elles  sont  néces- 
saires à  sa  vie  selon  sa  condition.  Par  conséquent,  dans  le  fait 
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de  dépasser  cette  mesure,  il  y  a  péché  ;  alors  que  l'homme  veut 
les  acquérir  ou  les  retenir,  au  delà  du  mode  qui  convient.  Et 

puisque  cela  même  appartient  à  la  raison  de  l'avarice,  qu'on 

définit  l'amour  immodéré  (Vavoir,  il  s'ensuit  manifestement  que 

l'avarice  est  un  péché  ». 

L'«d  primum  explique  dans  le  sens  de  ce  corps  d'article  la 

raison  que  donnait  la  pi^emière  objection.  «  L'appétit  des 

choses  extérieures  est  naturel  à  l'homme,  comme  appétit  de 
choses  qui  sont  pour  une  fin.  Et,  par  suite,  cet  appétit  est 

exempt  de  vice  ou  de  péché  selon  qu'il  est  contenu  sous  la  règle 

tirée  de  la  raison  de  la  fin.  Or,  l'avarice  dépasse  cette  règle.  Il 

s'ensuit  qu'elle  est  un  péché  ». 

L'ftrf  secimdam,  nous  l'avons  déjà  dit,  est  de  la  plus  haute 

importance.  Saint  Thomas  y  enseigne  que  «  l'avarice  peut  im- 

pliquer le  manque  de  mesure  à  l'endroit  des  choses  extérieures, 

d'une  'double  manière.  —  D'abord,  d'une  façon  immédiate, 

par  rapport  au  fait  d'acquérir  ou  de  conserver  ces  choses-là  ; 

en  ce  sens  que  l'homme  les  acquiert  ou  les  conserve  au  delà  de 

ce  qui  est  dû.  A  ce  titre,  l'avarice  est  directement  un  péché 
contre  le  prochain  ;  car,  pour  ce  qui  est  des  richesses  extérieu- 

res, un  homme  ne  peut  pas  être  dans  la  surabondance  sans 

qu'un  autre  soit  dans  le  besoin,  les  biens  temporels  ne  pou- 
vant pas  simultanément  être  possédés  par  plusieurs  ».  Nous 

trouvons,  dans  ces  graves  paroles  de  saint  Thomas,  une  appli- 
cation et  une  confirmation  nouvelle  de  sa  grande  doctrine  sur 

l'obligation  stricte  de  communiquer,  sous  forme  de  dons  ou. 

d'aumônes,  le  superflu  que  l'on  possède.  Et  si  on  ne  le  fait 

pas,  on  pèche  directement  contre  le  prochain.  —  «  D'une  autre 

manière,  l'avarice  peut  impliquer  le  manque  de  mesure  en  ce 

qui  est  des  affections  intérieures  que  l'homme  a  pour  les  ri- 

chesses ;  par  exemple,  en  ce  qu'il  les  aime,  ou  qu'il  les  désire, 

ou  qu'il  se  complaît  en  elles,  d'une  façon  exagérée.  De  ce  chef, 

l'avarice  est  un  péché  contre  soi-même  ;  car  elle  constitue  un 
désordre  dans  les  affections  du  sujet,  bien  que  le  désordre 

n'aille  point  jusqu'au  corp.^,  ainsi  qu'il  arrive  dans  les  péchés 
charnels.  —  Et,  par  voie  de  conséquence,  elle  est  un  péché 
contre  Dieu,  comme  le  sont  tous  les  péchés  mortels,  en  tant 

b 
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que  i'iiomnie  méprise  le  bien  "  di\iii  el  o  éternel  pour  un  bien 
temporel  ». 

L'ad  ferlium  n'accepte  point  lexcuse  trop  facile  qu'on  vou- 

drait se  donner,  en  ce  qui  est  de  l'avarice,  comme  au  sujet  de 

bien  d'autres  vices,  parce  qu'ils  seraient  le  fuit  d'une  inclina- 
lion  naturelle.  «  Les  inclinations  naturelles  •>.  déclare  saint 

Thomas,  en  une  formule  vraiment  d'or  et  qui  commande  toute 
la  morale,  «  doivent  être  réglées  selon  la  raison,  qui  tient  la 

première  place  dans  la  nature  humaine.  1-^t  voilà  pourquoi, 

bien  que  les  vieillards,  en  raison  du  manque  de  la  nature,  re- 

cherchent avec  plus  d'avidité  l'apjjui  et  le  secours  des  choses 
extérieures,  comme  tout  être  dans  le  besoin  cherche  ce  qui  doit 

y  supi)lécr,  toutefois  ils  ne  sont  pas  excusés  de  péché,  s'ils 
dépassent  la  mesure  voulue  en  ce  qui  est  des  richesses  ». 

L'avarice  est  un  péché  ;  parce  qu'elle  ne  garde  point  la  me- 

sure de  la  droite  raison  dans  l'usage  des  choses  qui  sont  ordon- 
nées à  la  fin  :  elle  est,  en  effet,  un  amour  désordonné  des 

richesses,  qui  n'ont  de  pouvoir  être  aimées  légitimement  par 

l'homme  que  dans  la  mesure  de  ses  besoins  et  non  pour  elles- 

mêmes.  —  Ce  péché  qu'est  l'avarice,  est-il  un  péché  spécial  '? 

—  Saint  Thomas  va  nous  répondre  à  l'article  qui  suit. 

Article  IL 

Si  l'avarice  est  un  péché  spécial  ? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  l'avarice  n'est  pas 
un  péché  spécial  ».  —  La  première  cite  un  texte  de  «  saint  Au- 

gustin, au  livre  III  du  Libre  arbilre  (ch.  xvii),  oii  il  est  «  dit: 

L'avarice,  appelée  en  grec  ç-'.Àapvui.'a,  ne  doit  pas  s'entendre  seule- 
ment de  C argent  ou  des  deniers,  mois  de  toutes  les  choses  que  ton 

désire  d'une  façon  immodérée.  Or,  dans  tout  péché  se  trouve  le 
désir  immodéré  de  quelque  chose  ;  parce  que  le  péché  consiste 

en  ce  que,  laissant  le  bien  immuable,  on  s'attache  au  bien 

muablc,  comme  il  a  été  vu  plus  haut  {J"-'2"'\  q.  71,  art.  G,arg.  3; 
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et  en  maint  autre  endroit).  Donc  l'avarice  est  un  péclié  géné- 
ral 1).  —  La  seconde  objection  fait  observer  que  «  selon  saint 

Isidore,  au  livre  des  Élymologies  (livre  X,  lettre  A),  l'avare  est 
ainsi  appelé,  comme  pour  signiiier  celai  qui  est  avide  de  mon- 

naie (en  latin  avaras,  avidus  aeris),  c'est-à-dire  d'argent;  aussi 

bien,  en  grec  »  comme  le  remarquait  tout  à  l'heure  saint  Au- 

gustin, «  l'avarice  s'appelle  f'.ÀapYJs-'a,  c'est-à-dire  C amour  de 

l'argent.  Or,  sous  le  nom  d'argent,  qui  désigne  la  monnaie,  on 
entend  signifier  tous  les  biens  extérieurs  estimables  à  prix 

d'argent,  comme  il  a  été  vu  plus  haut  (q.  187,  art.  2,  ad  2'""). 

Donc  l'avarice  consiste  dans  l'amour  de  n'importe  quelle  chose 

extérieure.  Et,  par  suite,  il  semble  bien  qu'elle  est  un  péché 
général  ».  Le  première  objection  parlait  de  tout  bien  muable  ; 

celle-ci,  de  tout  bien  consistant  dans  les  choses  extérieures.  — 

La  troisième  objection  cite  «  la  glose  »,  qui,  «  en  cette  parole 

de  l'Épître  au-v  Romains,  ch.  vu  (v.  7)  :  Car  /ignorais  la  concu- 
piscence, etc.,  dit:  La  loi  est  bonne,  alors  que  prohibant  la  con- 

cupiscence, elle  prohibe  tout  mal.  Or,  la  loi  semble  prohiber  spé- 

cialement la  concupiscence  de  l'avarice,  étant  dit  dans  VExode, 
ch.  XX  (v.  17):  Ta  ne  convoiteras  pas  le  bien  de  ton  prochain.  Donc 

la  concupiscence  de  l'avarice  est  tout  mal.  Et,  par  suite,  l'ava- 
rice est  un  péché  général  ». 

L'argument  sed  contra  fait  remarquer  que,  c  dans  l'Épître  aux 

Romains,  ch.  i  (v.  jq),  l'avarice  est  énumérée  parmi  les  autres 

péchés  spéciaux,  alors  qu'il  y  est  dit  :  étant  remplis  de  toute 

espèce  d' iniquité ,  de  malice,  de  Jornication,  d'avarice,  etc.  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  nous  rappelle  que  «  les 
péchés  reçoivent  leur  espèce  en  raison  des  objets,  comme  il  a 

été  vu  plus  haut  (/"-S""^,  q.  72,  art.  1).  Or,  l'objet  du  péché 

est  ce  bien  auquel  tend  l'appétit  désordonné.  Il  suit  de  là  que 

partout  011  se  trouve  une  raison  spéciale  de  bien  qu'on  recherche 

d'une  façon  désordonnée,  là  se  trouve  une  raison  spéciale  de 

péché.  D'autre  part,  autre  est  la  raison  de  bien  utile,  et  autre 

la  raison  de  bien  délectable  »,  l'un  de  ces  biens  étant  désiré 

pour  lui-même  ;  et  lautre,  uniquement  en  raison  d'un  autre. 
«  Puis  donc  que  les  richesses,  en  elles-mêmes,  ont  raison  de  bien 

utile,  car  on  les  recherche  sous  cette  raison  qu'elles  servent  à 
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l'usage  des  liommes,  il  s'ensuit  que  l'avarice  esl  un  péché 

spécial,  étant  lainour  immodéré  d'avoir  des  possessions,  qu'on 

désigne  sous  le  nom  de  richesses,  d'où  l'avarice  tire  elle-même 
son  nom  (cf.  arg.  2).  Toutefois,  parce  cpje  le  mot  avoir,  selon 

sa  première  acception,  semhle  se  référer  aux  possessions  dont 

nous  sommes  totalement  les  maîtres,  et  se  dérive  ensuite  à 

une  foule  d'autres  choses,  auquel  sens  l'homme  est  dit  avoir 
la  santé,  une  femme,  un  vêtement,  et  autres  choses  de  ce  genre, 

ainsi  qu'on  le  voit  dans  les  Prédicainenls  (ch.  xn;  ou  postpré- 
dicamenls,  chap.  dernier);  par  voie  de  conséquence,  également, 

le  nom  d'avarice  a  été  étendu  au  désir  immodéré  d'avoir 

n'importe  quelle  chose  :  c'est  ainsi  que  saint  Grégoire  dit,  en 

une  certaine  homélie  (hom.  xvi,  sur  C Évangile),  que  l'avarice 

ne  porte  pas  seulement  sur  l'argent,  mais  encore  sur  la  science 

et  l'excellence,  alors  qu'on  aspire  plus  haut  qu'on  ne  devrait. 

A  ce  titre,  l'avarice  ne  serait  point  un  péché  spécial.  Et  c'est 
aussi  en  ce  sens  que  parle  saint  Augustin,  dans  le  texte  que 

citait  la  première  objection  ». 

«  Par  où  l'on  voit  que  la  première  objection  se  trouve  résolue». 

h'ad  secundum  explique  que  «  toutes  les  choses  extérieures 

qui  servent  à  l'usage  de  la  vie  humaine,  sont  comprises  sous 

le  nom  d'argent,  en  tant  qu'elles  ont  raison  de  bien  utile. 

Mais  il  est  certains  biens  extérieurs  que  l'homtne  peut  acquérir 

avec  de  l'argent,  comme  les  plaisirs,  les  honneurs  et  autres 
choses  de  ce  genre,  et  qui  cependant  ont  une  autre  raison  qui 

fait  qu'on  les  désire  »  :  on  les  désire  pour  eux-mêmes,  pour 

la  satisfaction  qu'on  y  trouve;  et  non  point,  comme  l'argent, 

parce  qu'ils  serviraient,  à  autre  chose,  u  Et  c'est  pour  cela  que 

leur  amour  désordonné  n'est  point  appelé  proprement  avarice, 

à  prendre  l'avarice  sous  sa  raison  de  péché  spécial  ». 

h'ad  tertium  fait  remarquer  que  u  cette  glose  »  que  reprodui- 

sait l'objection  «  parle  de  la  concupiscence  désordonnée  portant 

sur  n'importe  quelle  chose.  On  peut  entendre,  en  effet,  que 
par  la  prohibition  de  la  concupiscence  des  choses  possédées, 

est  prohibée  la  concupiscence  de  toutes  autres  choses,  quelles 

qu'elles  soient,  que  l'on  peut  acquérir  à  l'aide  des  choses 
possédées  ». 
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L'avarice,  prise  en  son  sens  propre,  étant  l'amour  immodéré 

des  richesses,  qui  n'ont  que  la  raison  de  bien  utile,  est  un 
péché  spécial,  qui  se  distinguede  tous  les  autres  péchés  portant 

sur  d'autres  raisons  de  biens  indûment  recherchés.  Si  on  l'en- 
tendait, comme  le  font  quelquefois  les  auteurs  sacrés  et  les 

Pères,  dans  le  sens  d'amour  désordonné  de  n'importe  quel 

bien  temporel  que  l'homme  peut  avoir,  dans  ce  cas  elle  ne 

serait  plus  un  péché  spécial,  mais  désignerait,  d'une  façon 
générale,  tous  les  péchés  et  tous  les  vices.  —  Selon  quelle  est 

un  péché  spécial,  l'avarice  doit  s'opposer  déterminément  à  une 

vertu.  Quelle  sera  la  vertu  à  laquelle  elle  s'oppose  :  sera-ce  la 

libéralité?  C'est  ce  qu'il  nous  faut  maintenant  considérer;  et 

tel  est  l'objet  de  l'arlicle  qui  suit. 

Article  111. 

Si  l'avarice  s'oppose  à  la  libéralité? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  l'avarice  ne  s'oppose 
point  à  la  libéralité  ».  —  La  première  observe  que  «  sur  ces 

mots  de  Xotre-Seigneur  en  saint  Mathieu,  ch.  v  (v.  6)  :  Heureux 
ceux  qui  ont  faim  et  soif  de  la  Justice,  saint  Jean  Chrysostome 

dit  (hom.  XV  sur  saint  Mallneu),  qu'il  est  une  double  justice, 

l'une  générale,  et  l'autre  spéciale,  à  laquelle  l'avarice  s'oppose. 
Et  Aristote  dit  la  même  chose,  au  livre  V  de  VÉthique  (ch.  i,  ii; 

de  S.  Th.,  leç.  i,  2,  3).  Donc  l'avarice  ne  s'oppose  point  à  la 

libéralité  ».  —  La  seconde  objection  dit  que  «  le  péché  d'avarice 

consiste  en  ce  que  l'homme  dépasse  la  mesure  dans  les  choses 
possédées.  Or,  cette  mesure  est  fixée  par  la  justice.  Donc 

l'avarice  soppose  directement  à  la  justice,  et  non  à  la  libé- 
ralité ».  —  La  troisième  objection  déclare  que  «  la  libéralité 

est  une  vertu  qui  se  trouve  au  milieu  entre  deux  vices  contraires; 

comme  on  le  voit  par  Aristote,  au  livre  II  (ch.  vu,  n.  !\;  de 

S.  Th.,  leç.  8)  et  IV  (ch.  1,  n.  i,  3;  de  S.  Th.,  leç.  i)  de 

VÉthique.  Or,  l'avarice  na  pas  de  péché  contraire  qui  lui  soit 
opposé;  comme  on  le  voit  par  Aristote,  au  livre  V  de  VÉthique 
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(ch.  I,  n.  9,  10;  de  S.  lli.,  leç.  i).   Donc  lavai  ice  ne  soppose 

point  à  la  libéralité  ». 

L'argument  sed  conira  elle  un  texte  de  V Ecclésiasle ,  ch.  v 

(v.  9),  où  «  il  est  dit  que  V avare  n'est  point  rempli  par  C argent  ; 
et  celui  qui  aime  les  richesses  ne  trouve  aucun  fruit  en  elles.  Or, 

n'être  point  rempli  par  l'argent  et  aimer  les  richesses  d'un 
amour  désordonné  est  contraire  à  la  libéralité,  qui  tient  le 

milieu  dans  l'attachement  aux  richesses.  Donc  l'avarice  s'oppose 
à  la  libéralité  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  précise  que  «  l'avarice 

implique  un  certain  manque  de  mesure  à  l'endroit  des  richesses, 

d'une  double  manière.  —  D'abord,  immédiatement,  à  l'endroit 

de  l'acquisition  et  de  la  conservation  des  richesses,  selon  que 

quelqu'un  se  procure  de  l'argent  au  delà  de  son  droit,  en  pre- 

nant ou  en  retenant  celui  des  autres.  A  ce  titre,  elle  s'oppose  à 

la  justice.  Et  c'est  de  cette  manière  que  l'avarice  est  prise  dans 
Ezéchiel,  ch.  xxii  (v.  27),  oîi  il  est  dit  :  Les  princes  sont  au 

milieu  d'elle  comme  des  loups  qui  ravissent  leur  proie  pour  répandre 

le  sang  et  faire  des  profds  d'avarice.  —  D'une  autre  manière, 

elle  implique  le  manque  de  mesure  à  l'endroit  des  affections 
intérieures  qui  portent  sur  les  richesses  :  tel  celui  qui  aime  ou 

désire  trop  les  richesses,  ou  qui  se  complaît  trop  en  elles, 

même  s'il  ne  veut  point  s'emparer  de  ce  qui  est  aux  autres. 

C'est  de  cette  manière  que  l'avarice  s'oppose  à  la  libéralité, 

dont  le  propre  est  de  modérer  ces  sortes  d'affections,  ainsi  qu'il  a 

été  dit  (q.  117,  art.  2,  ad  y"";  art.  3,  ad  3'"";  art.  6).  Et  l'avarice 
est  prise  en  ce  sens  dans  la  seconde  Épitre  aux  Corinthiens , 

ch.  IX  (v.  5):  Qu'ils  disposent  votre  bénédiction  déjà  promise, 
mais  comme  une  bénédiction  »,  c'est-à-dire  comme  une  libéralité, 
«  et  non  comme  une  avarice  »  ou  une  lésinerie;  «  et  la  glose 

explique  :  en  ce  sens  qu'ils  s'attristent  de  ce  qu'ils  donnent,  et 
qu'ils  donnent  peu  ». 

L'ad  primam  répond  que  c  saint  Jean  Chrysostome  et  Arisiote 

parlent  de  l'avarice  prise  au  premier  sens.  Quant  à  l'avarice 

prise  au  second  sens,  Aristote  l'appelle  du  nom  d' illibéralité  » 
{Éthique,  liv.  II,  ch.  vu,  n.  4;  de  S.  Th.,  leç.  8). 

L'ad  secundum  marque  la  différence  qui  existe  entre  la  justice 
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et  la  libéralité  au  sujet  de  l'acceptation  et  de  la  conservation 

des  richesses.  —  «  La  justice  fixe  la  mesure  dans  le  fait  d'ac- 
cepter ou  de  conserver  les  richesses,  en  se  réglant  sur  la  raison 

de  dette  légale  :  en  ce  sens  que  l'homme  ni  ne  prenne,  ni  ne 
retienne  ce  qui  est  à  autrui.  —  La  libéralité,  au  contraire, 

établit  la  mesure  de  la  raison  d'abord  et  principalement  dans 
les  affections  intérieures,  et,  par  voie  de  conséquence,  dans 

l'acception  ou  la  conservation  extérieure  des  richesses  et  dans 

leur  émission  selon  que  ces  actes  émanent  de  l'affection  ou  dis- 

position intérieure  »  à  l'endroit  de  ces  richesses,  «  en  observant 
la  raison  de  dette,  non  point  légale,  mais  morale,  qui  se  prend 

selon  la  règle  de  la  raison  »,  el  non  point  selon  une  détermi- 
nation contractuelle. 

Vad  tertium  accorde  que  «  l'avarice,  selon  qu'elle  s'oppose 

à  la  justice,  n'a  point  de  vice  qui  lui  soit  opposé;  parce  que 

cette  avarice  consiste  à  avoir  plus  que  la  justice  n'autorise  : 

et  à  cela  s'oppose  le  fait  d'avoir  moins  que  la  justice  ne  demande: 

chose  qui  n'a  point  la  raison  de  coulpe,  mais  de  peine.  Mais 

l'avarice  qui  s'oppose  à  la  libéralité  a  un  vice  qui  lui  est  opposé  ; 

et  c'est  la  prodigalité  »,  dont  nous  parlerons  à  la  question 
suivante. 

L'avarice,  entendue  dans  son  sens  propre  et  selon  quelle 

implique  simplement  l'amour  désordonné  des  richesses, 

s'oppose  directement  à  la  verlu  de  libéralité,  dont  le  propre 
est  de  régler  cet  amour  comme  il  convient.  —  Ainsi  entendue, 

l'avarice  est-elle  toujours  un  péché  mortel?  Saint  Thomas  va 

nous  répondre  à  l'article  qui  suit. 

Article  IV. 

Si  l'avarice  est  toujours  un  péché  mortel? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  l'avarice  est  toujours 

un  péché  mortel  ».  —  La  première  dit  que  «  nul  n'est  digne 

de  mort  si  ce  n'est  pour  un  péché  mortel.  Or,  les  hommes  sont 
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(li^^iiL's  (lo  inorl  pour  l";i\urice;  cl,  en  cll'cl,  alors  (juc  1"  Kpôlre, 
dans  son  épîlre  (nix  Homaiiis,  cli.  i  (v.  jç)),  avail  dit  :  rlfinl 

remplis  de  toute  espèce  (V iniquité,  de  J'ornicalion,  d'avarice,  clc, 
il  ajoute  (v.  3 a)  :  ceux  qui  font  ces  choses  sont  dignes  de  mort. 

Donc  l'avarice  est  un  péclié  niorlel  ».  —  La  seconde  objection 

fait  remar([ucr  que  c  le  moins,  dans  l'avarice,  est  que  quelqu'un 
retienne  démesurément  ce  (pii  est  à  lui.  Or,  cela  paraît  être 

un  péché  mortel.  Car  saint  Basile  dit  (liom.  sur  saint  Luc, 

ch.  XII,  V.  i8  cl  suiv.)  :  C'est  le  pain  de  l'ajfnmc,  que  tu  détiens: 

la  tunique  de  celui  qui  est  nu,  que  lu  conserves:  l'argent  de  celui 
qui  est  dans  le  besoin,  que  lu  possèdes.  Tu  commets  donc  autant 

d'injustices,  (pie  lu  détiens  de  cjioses  que  tu  pourrais  donner. 

Or,  faire  injure  à  autrui  est  un  péché  mortel;  car  c'est  agir 

contrairement  à  l'amour  du  prochain.  Donc,  à  plus  forte 
raison,  toute  autre  avarice  est  un  péché  mortel  ».  —  La  troi- 

sième objection  déclare  que  «  nul  n'est  aveuglé  de  l'aveugle- 

ment spirituel,  si  ce  n'est  par  le  péché  mortel,  qui  prive  l'âme 
de  la  lumière  de  la  grâce.  Or,  selon  saint  Jean  Chrysostome 

(ou  plutôt  l'auteur  de  VOuvrage  inacfievé  sur  saint  Mathieu, 
hom.xv;  parmi  les  œuvres  de  saint  Jean  Chrysostome),  les 

ténèbres  de  l'àme  sont  la  soif  de  l'argent.  Donc  l'avarice,  qui 

est  la  soif  de  l'argent,  est  un  péché  mortel  ». 

L'argument  sed  conlra  oppose  que  «  sur  ces  mots  de  la 

première  Épitre  aux  Corintidens,  ch.  m  (v.  12)  :  Si  quelqu'un 
bâtit  sur  ce  fondement,  etc.,  la  glose  dit  que  le  bois,  le  foin  et  le 

chaume  sont  ce  qu'apporte  dans  sa  construction  celui  qui  pense 
aux  choses  qui  appartiennent  au  monde  et  comment  il  plaira  au 

monde:  chose  qui  se  rapporte  au  péché  d'avarice.  Or,  celui  qui 
apporte,  dans  sa  construction,  du  bois,  du  foin  et  du  chaume 

ne  pèche  point  mortellement,  mais  véniellement;  car  il  est  dit 

de  lui  qu'i/  sera  sauvé  comme  par  le  feu  (v.  i5;  -  cf.  7"-?'"^, 

q.  89,  art.  2).  Donc  l'avarice  est  quelquefois  un  péché  véniel  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  rappelle  d'abord  la  dis- 

tinction donnée  à  l'article  précédent,  u  Comme  il  a  été  vu, 
l'avarice  se  dit  d'une  double  manière.  —  D'abord,  selon  ce 

qu'elle  s'oppose  à  la  justice.  A  ce  titre,  elle  est,  de  son  espèce, 

un  péché  mortel.  Car  à  l'avarice  ainsi  entendue,  il  appartient 
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que  l'homme  prenne  ou  retienne  injustement  le  bien  dautrui; 
ce  qui  constitue  le  vol  ou  la  rapine,  qui  sont  des  péchés 

mortels,  ainsi  qu'il  a  été  vu  plus  haut  (q.  66,  art.  6;  art.  9). 

Toutefois,  il  arrive  que  dans  ce  genre  d'avarice  quelque  chose 

soit  un  péché  véniel,  en  raison  de  l'imperfection  de  l'acle  ; 
comme  il  a  été  dit  plus  haut,  quand  il  était  question  du  vol 

(q.  66,  art.  0,  ad  3'"").  —  D'une  autre  manière,  l'avarice  peut 

se  prendre  selon  qu'elle  s'oppose  à  la  libéralité.  A  ce  titre,  elle 

implique  l'amour  désordonné  des  richesses.  Si  donc  l'amour 

des  richesses  grandit  au  point  d'être  préféré  à  la  charité,  en  ce 

sens  que  par  amour  pour  les  richesses  l'homme  ne  craigne 

point  d'agir  contre  l'amour  de  Dieu  et  du  prochain,  dans  ce 

cas  l'avarice  sera  un  péché  mortel.  Maissi  cet  amour  désordonné 

demeure  en  deçà,  en  telle  sorte  que  l'homme,  bien  qu'il  aime 

trop  les  richesses,  préfère  cependant  à  leur  amour  l'amourdivin 
et  ne  voudrait  point  pour  elles  faire  quelque  chose  qui  soit 

contre  l'amour  de  Dieu  ou  du  prochain,  alors  l'avarice  est  un 
péché  véniel  ». 

L'ad  pritmim  fait  remarquer  que  l'avarice  est  comptée  au 
nombre  des  péchés  mortels,  sous  la  raison  oii  elle  est,  en  effet, 

un  péché  mortel  ». 

L'ad  secandam  résume  d'un  mol  toute  la  doctrine  tant  de 
fois  exposée  déjà  au  sujet  du  superflu.  «  Saint  Basile  parle  du 

cas  où  quelqu'un  est  tenu  de  donner  ses  biens  aux  pauvres  » 

en  justice  ou  «  en  vertu  d'une  dette  légale,  ou  en  raison  du 
péril  de  vie  quecrée  la  nécessité,  ou  aussi  en  raison  du  superflu 

que  l'on  possède  ».  — On  remarquera  cette  dernière  disjonctive; 
par  où  nous  voyons  que  la  seule  raison  de  superflu  constitue 

une  obligation  grave  de  faire  l'aumône,  ainsi  que  nous  l'avons 
établi  plus  haut  (q.  82,  art.  5,  6;  q.  66,  art.  2  et  7). 

L'ad  tei'lium  répond  que  «  la  soif  des  richesses  remplit 

l'àme  de  ténèbres,  proprement,  quand  elle  exclut  la  lumière 

de  la  charité,  préférant  l'amour  des  richesses  à  l'amour  divin  i>. 

L'avarice,  entendue  en  son  sens  propre,  ou  selon  qu'elle  dit 

simplement  un  amour  désordonné  à  l'endroit  des  richesses, 

n'est  pas  de  soi  et  toujours  un  péché  mortel,  bien  qu'elle  puisse 
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le  devenir,  si  cel  amour  désordonné  prend,  dans  \o  cœur,  un 

tel  empire  qu'il  aille  jusqu'à  l'emporter  sur  l'amour  de  Dieu 

el  du  prochain.  —  Ce  péché,  tel  qu'il  est,  revêl-il  un  caractère 
spécial  de  malice  ou  de  laideur,  qui  doive  le  faire  tenir  pour 

le  plus  grand  de  tous  les  péchés.  C  est  ce  qu'il  nous  faut  main- 

tenant examiner;  el  tel  est  l'objet  de  l'artich;  qui  suit. 

Article  V. 

Si  l'avarice  est  le  plus  grand  des  péchés? 

Quatre  objections  veulent  prouver  que  «  l'avarice  est  le  plus 
grand  des  péchés  ».  —  La  première  en  appelle  à  V Ecclésiastique, 

ch.  \  (v.  9),  où  «  il  est  dit  :  Rien  n'est  plus  criminel  que  lavare; 
et,  après,  il  est  ajouté  (v.  10)  :  //  ny  a  rien  de  plus  inique  que 

(Vaimer  Vargent  ;  car  celui  qui  le  fait  a  son  âme  vénale.  Et  Cicéron 

dit,  au  livre  I  du  Devoir  (ch.  vx)  :  //  ny  a  rien  qui  témoigne  d'une 

âme  plus  étroite  et  plus  petite,  que  d'aimer  C  argent.  Or,  cela 

appartient  à  l'avarice.  Donc  l'avarice  est  le  plus  grave  des 

péchés  ».  —  La  seconde  objection  dit  qu'  u  un  péché  est 

d'autant  plus  grave,  qu'il  est  plus  contraire  à  la  charité.  Or, 

l'avarice  est  au  plus  haut  point  contraire  à  la  charité.  Saint 
Augustin  dit,  en  elTet,  au  livre  des  Quatre-vingt-trois  Questions 

(q.  xxxvi),  que  le  poison  de  la  charité  est  la  cupidité.  Donc  l'ava- 
rice est  le  plus  grand  des  péchés  ».  —  La  troisième  objection 

fait  observer  qu'  «  il  appartient  à  la  gravité  du  péché,  qu'il 
soit  inexcusable  ;  et  de  là  vient  aussi  que  le  péché  contre  le  Saint- 
Esprit,  qui  est  le  plus  grave  de  tous,  est  dit  irrémissible.  Or, 

l'avarice  est  un  péché  qui  ne  peut  être  guéri;  c'est  ainsi 

qu'Aristote  dit,  au  livre  IV  de  V  Éthique  (ch.  i,  n.  87;  de  S.  Th., 

leç.  5),  que  la  vieillesse  et  tout  ce  qui  rend  impuisscmt  fait  qu'on 

manque  de  libéralité.  Donc  l'avarice  est  le  plus  grave  des  péchés  ». 

—  La  quatrième  objection  apporte  le  mot  de  «  l'Apôtre  »,  qui 

«  dit,  aux  Éphésiens,  ch.  v  (v.  3),  que  l'avarice  est  le  service 
des  idoles.  Or,  lidolàtrie  est  comptée  parmi  les  péchés  les  plus 

graves.  Donc  aussi  l'avarice  ». 

i 
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L'argument  sed  contra  déclare  que  «  l'adultère  est  un  péché 
plus  grave  que  le  vol,  comme  il  est  marqué  au  livre  des 

Proverbes,  ch.  vi  (v.  3o  et  suiv.).  Or,  1(;  vol  appartient  à 

l'avarice  »,  et  encore  à  l'avarice  accompagnée  dinjustice. 

K  Donc  l'avarice  n'est  pas  le  plus  grave  des  péchés  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  nous  explique  que  «  tout 

péché,  par  cela  même  qu'il  est  un  mal,  consiste  en  une  certaine 

coriuption  ou  privation  de  quelque  bien;  et,  en  tant  qu'il  est 

volontaire,  il  consiste  dans  l'appétit  ou  la  recherche  de  quelque 

bien.  C'est  donc  d'une  double  manière  qu'on  peut  considérer 

l'ordre  des  péchés.  —  D'abord,  du  coté  du  bien  que  le  péché 
méprise  ou  corrompt;  et  plus  ce  bien  est  grand,  plus  le  péché 

est  grave.  De  ce  chef,  le  péché  qui  est  contre  Dieu  est  le  plus 

grave;  au-dessous  de  lui,  est  le  péclié  qui  est  contre  la  personne 

de  l'homme;  au-dessous  de  celui-là,  le  péché  qui  est  contre  les 

choses  extérieures  qui  sont  députées  à  l'usage  de  l'homme  : 

et  c'est  à  celui-là  que  l'avarice  semble  appartenir.  —  D'une 
autre  manière,  le  degré  des  péchés  peut  se  prendre  du  côté  du 

bien  auquel  l'appétit  de  l'homme  se  soumet  d'une  façon  désor- 
donnée. Plus  ce  bien  est  petit,  plus  le  péché  est  difforme  ;  car 

c'est  chose  plus  honteuse  de  se  soumettre  à  un  bien  moindre 
que  de  se  soumettre  à  un  bien  supérieur.  Or,  le  bien  que  consti- 

tuent les  choses  extérieures  est  le  bien  infime  parmi  tous  les 

biens  de  l'homme.  Il  est  moindre,  en  effet,  que  le  bien  du 

corps;  lequel,  à  son  tour,  est  moindre  que  le  bien  de  l'âme; 
et  celui-ci  est  dépassé  par  le  bien  divin.  A  ce  titre,  le  péché 

d'avarice,  qui  fait  que  le  cœur  cï^  l'homme  se  soumet  même 
aux  choses  extérieures,  a  une  difformité  en  quelque  sorte  plus 

grande.  —  Toutefois,  parce  que  la  corruption  ou  la  privation 

du  bien  est  ce  qu'il  y  a  de  formel  dans  le  péché,  tandis  que 
la  conversion  au  bien  muable  est  chose  matérielle,  la  gravité 

du  péché  doit  se  juger  plutôt  en  raison  du  bien  qu-'il  corrompt 

qu'en  raison  du  bien  auquel  il  soumet  l'appétit.  Et  voilà  pour- 

quoi il  faut  dire  que  l'avarice  n'est  point,  à  parler  simplement, 
le  plus  grave  des  péchés  ».  —  On  aura  remarqué  la  portée  de 

ce  lumineux  corps  d'article,  pour  toutes  les  questions  qui  se 
rattachent  à  la  comparaison  des  péchés  entre  eux.  Il  est  aussi 
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(l'une  grande  importance  pour  la  (pieslion  de  la  nature  du 
péché;  et  nous  \  trouvons  confirmé  tout  ce  que  nous  avions 

dit  plus  liant,  quand  il  s'est  agi  de  celle  question,  si  âprement 

discutée  parmi  les  théologiens  (cf.  l"-'2"^,  q.  72,  art.  i). 

Vad  priinum  répond  ((ue  «  ces  textes  parlent  de  l'avarice,  en 

raison  du  hien  auquel  l'appétit  se  soumet.  Aussi-  bien,  dans 
V Ecclésiastique,  le  motif  est  donné  :  parce  que  Vavare  a  son 

âme  vénale,  c'est-à-dire  qu'il  expose  son  âme,  ou  sa  vie,  pour 

l'argent  ;  et  il  est  ajouté  que  tout  vivant,  il  a  projeté,  c'est-à-dire 

méprisé  ses  entrailles,  dans  le  but  de  gagner  de  l'argent.  Quant 

à  Cicéron,  il  ajoute  que  c'est  là  le  propre  ou  la  marque  d'un 

esprit  étroit,  de  vouloir  ainsi  se  soumettre  à  l'argent  ». 
Vad  secunduin  fait  observer  que  «  saint  Augustin  parle  là  de 

la  cupidité  en  général  selon  qu'elle  s'applique  à  nimporte 

quel  bien  corporel,  et  non  selon  qu'on  l'entend  spécialement 

de  l'avarice.  C'est  qu'en  effet,  la  cupidité  de  n'importe  quel 

bien  temporel  est  le  poison  de  la  charité,  en  tant  que  l'homme 

méprise  le  bien  divin  pour  s'attacher  au  bien  temporel  ». 

Vad  iertium  déclare  que  «  ce  n'est  point  de  la  même  manière 
que  le  péché  contre  le  Saint-Esprit  est  inguérissable,  et  que 

l'avarice  l'est  aussi.  Le  péché  contre  le  Saint-Esprit  est  ingué- 

rissable, en  raison  du  mépris;  parce  que  l'homme  y  méprise 

ou  la  miséricorde,  ou  la  justice  de  Dieu,  ou  l'une  quelconque 

des  autres  choses  qui  guérissent  l'homme  du  péché.  Et  voilà 
pourquoi  cette  incurabilité  appartient  à  la  gravité  du  péché. 

L'avarice,  au  contraire,  est  incurable,  en  raison  du  défaut  ou 

du  manque  et  du  besoin  humain,  dans  lequel  s'enfonce  toujours 

plus  la  nature  humaine;  car,  de  ce  que  l'horrîme  est  davantage 

dans  l'indigence  ou  dans  la  faiblesse,  il  a  d'autant  plus  besoin 
du  secours  des  choses  extérieures,  et,  par  suite,  il  tombe  davan- 

tage dans  l'avarice.  Aussi  bien,  il  ne  résulte  point,  d'une  telle 

incurabilité,  que  le  péché  soit  plus  grave;  mais,  d'une  certaine 
manière,  il  en  est  plus  périlleux  ». 

L'ad  quartuni  dit  que  u  l'avarice  est  comparée  à  l'idolâtrie, 

en  raison  d'une  certaine  ressemblance  qu'elle  a  avec  elle;  en 

ce  sens  que  comme  l'idolâtre  se  soumet  à  une  créature  exté- 

rieure, de  même  aussi  l'avare.  Toutefois,  ce  n'est  point  de  la 
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même  manière.  Car  l'idolâtre  se  soumet  à  une  créature  exté- 
rieure pour  lui  rendre  le  culte  divin;  tandis  que  Tavare  se 

soumet  à  la  créature  extérieure  »>  et  la  laisse  dominer  sur  lui, 

«  par  lamour  désordonné  qui  le  porte  à  la  désirer  en  vue  de 

l'usage,  non  en  vue  d'un  culte.  Il  n'est  donc  pas  nécessaire  que 

l'avarice  ait  une  aussi  grande  gravilé  que  l'idolâtrie  ». 

Ce  péché  qu'est  l'avarice  et  dont  nous  avons  précisé  la  gra- 
vité en  même  temps  que  la  nature,  quel  est  son  caractère 

propre  :  est-il  un  péché  spirituel,  ou  un  péché  charnel?  —  La 

réponse  va  nous  élio  donnée  à  l'article  qui  suit. 

Article  VT. 

Si  l'avarice  est  un  péché  spirituel? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  l'avarice  n'est  pas 
un  péché  spirituel  ».  —  La  première  observe  que  «  les  vices 
spirituels  semblent  avoir  pour  objet  les  biens  spirituels.  Or,  la 

matière  de  l'avarice  est  constituée  par  les  biens  corporels, 

savoir  les  richesses  extérieures.  Donc  l'avarice  n'est  pas  un 
péché  spirituel  ».  —  La  seconde  objection  déclare  que  «  le 

péché  spirituel  se  divise  contre  le  péché  charnel.  Or,  l'avarice 
semble  être  un  péché  charnel  :  elle  suit,  en  effet,  la  corruption  » 

ou  l'altération  «  de  la  chair;  comme  on  le  volt  dans  les  vieil- 
lards, qui,  en  rajspn  de  la  dimunition  de  la  nature  charnelle  » 

ou  corporelle  «  tombent'dans  l'avarice.  Donc  l'avarice  n'est  pas 
un  péché  spirituel  ».  —  La  troisième  objection  dit  que  «  le 
péché  charnel  est  celui  qui  cause  du  désordre  même  dans  le 

corps  de  l'homme;  selon  cette  parole  de  l'Apôtix:  dans  sa  pre- 
mière épître  aux  Corinthiens ,  ch.  vi  (v.  i8)  :  Celui  qui  commet 

la  fornication  pèche  contre  son  corps.  Or,  l'avarice  torture 

l'homme  même  corporellement;  aussi  saint  Chrysostome,  sur 

saint  Marc,  ch.  v,  compare  l'avare  au  démoniaque,  qui  est 

torturé  dans  son  corps.  Donc  l'avarice  ne  semble  pas  être  un 
péché  spirituel  ». 
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L'argument  sed  contra  en  appelle  à  «  saint  Grégoire  »,  qui, 
«  au  livre  \\\I  de  ses  Morales  (eh.  xlv,  ou  xvii,  ou  wxi), 

compte  l'avarice  au  nombre  des  péchés  spirituels  w. 
Au  corps  de  larticle,  saint  Thomas  fait  observer  que  «  les 

péchés  consistent  dans  le  mouvement  afîectif.  Or,  toutes  les 

aflections  de  l'àme,  ou  ses  passions,  se  terminent  aux  délec- 
tations et  aux  tristesses;  comme  on  le  voit  par  Aristote,  au 

livre  II  de  VfJI/t'K/iie  (ch.  ni,  n.  3;  de  S.  Th.,  leç.  3).  D'autre 
part,  les  délectations  se  divisent  en  délectations  charnelles 

ou  en  délectations  spirituelles.  Les  délectations  charnelles 

sont  celles  qui  s'achèvent  dans  les  sens  de  la  chair,  telles  que 
les  délectations  de  la  table  ou  des  sexes;  les  délectations  spiri- 

tuelles, au  contraire,  sont  celles  qui  s'achèvent  dans  la  seule 

perception  de  l'âme.  On  appellera  donc  péchés  charnels,  les 

péchés  qui  s'achèvent  dans  les  délectations  charnelles;  et  péchés 

spirituels,  ceux  qui  s'achèvent  dans  les  délectations  spirituelles, 
sans  délectation  charnelle  (cf.  sur  cette  division,  l"-2''^,  q.  72, 

art.  2).  Puis  donc  que  l'avarice  est  de  cette  dernière  sorte;  car 

l'avare  se  délecte  en  ce  qu'il  se  considère  comme  possesseur  de 

lichesses  ;  il  s'ensuit  que  l'avarice  est  un  péché  spirituel  ». 

Vad  priiniini  explique  que  «  l'avare  ne  cherche  point,  dans 

l'objet  corporel,  une  délectation  corporelle,  mais  seulement 

une  délectation  de  l'àme  ;  en  ce  sens  qu'il  se  délecte  à  posséder 

les  richesses.  Et  voilà  pourquoi  l'avarice  n'est  pas  un  péché 
charnel.  Toutefois,  en  raison  de  son  objet,  elle  occupe  le  milieu, 

entre  les  péchés  purement  spirituels,  qui  cherchent  la  délec- 

tation spirituelle  dans  les  objets  spirituels,  comme  l'orgueil 

porte  sur  l'excellence,  et  les  péchés  ou  vices  purement  charnels, 

qui  clierchent  la  délectation  purement  corporelle  autour  d'un 
objet  corporel  ». 

L'«d  secLindum  note  que  «  le  mouvement  reçoit  son  espèce 
selon  le  terme  darrivée  et  non  selon  le  point  de  départ.  Aussi 

bien  le  vice  est  dit  charnel,  du  fait  qu'il  tend  à  la  délectation 

charnelle,  et  non  pas  du  fait  qu'il  procède  d'un  défaut  ou  d'un 

manque  et  d'un  besoin  de  la  chair  ou  du  corps  ». 

h'ad  tertiani  répond  que  «  saint  Chrysoslome  compare 

l'avare  au  démoniaque,  non  point  parce  qu'il  est  torturé  dans 
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sa  chair  comme  le  démoniaque;  mais  parce  qu'il  se  torture  en 
sens  inverse  :  car,  de  même  que  ce  démoniaque,  dont  il  est 

parlé  en  saint  Marc,  ch.  v,  se  dépouillait  »  de  tout;  «  de  même 

l'avare  se  charge  de  richesses  superflues  ». 

Après  avoir  étudié  l'avarice  en  elle-même  et  sous  sa  raison 

propre  de  péché  spécial,  nous  devons  maintenant  l'étudier 
sous  sa  raison  de  péché  capital.  Saint  Thomas  se  demande, 

à  ce  sujet,  deux  choses  :  premièrement,  si  l'avarice  est  un 
vice  capital;  secondement,  quelles  sont  ses  filles.  —  La  pre- 

mière de  ces  deux  questions  fait  l'objet  de  l'article  qui  suit. 

Article  YII. 

Si  l'avarice  est  un  vice  capital? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  l'avarice  n'est  pas  un 

vice  capital  ».  —  La  première  arguë  de  ce  que  «  l'avarice 

s'oppose  à  la  libéralité  comme  au  milieu  »  vertueux  «  et  à  la 

prodigalité  comme  à  l'extrême  »  contraire.  «  Or,  ni  la  libéra- 

lité n'est  une  vertu  principale,  ni  la  prodigalité  n'est  un  vice 

capital.  Donc,  l'avarice,  non  plus,  ne  doit  pas  être  assignée 
comme  vice  capital  ».  —  La  seconde  objection  rappelle  que 

«  comme  il  a  été  dit  plus  haut  (/"-S''^  q.  84,  art.  3,  4),  ces  vices 
sont  dits  capitaux,  qui  ont  des  fins  principales,  auxquelles 
sont  ordonnées  les  fins  des  autres  vices.  Or,  ceci  ne  convient 

pas  à  l'avarice;  car  les  richesses  nont  pas  la  raison  de  fin, 
mais  plutôt  de  moyen  ordonné  à  la  fin,  comme  il  est  dit  au 

livre  I  de  VÉthique  (ch.  v,  n.  8;  de  S.  Th.,  leç.  5).  Donc  l'ava- 

rice n'est  pas  un  péché  capital  ».  —  La  troisième  objection  est 
un  texte  de  «  saint  Grégoire  »,  qui  «  dit,  dans  ses  Morales 

(liv.  XV,  ch.  XXV,  ou  xvi,  ou  xn),  que  l'avarice  provient  quel- 

quefois de  l'orgueil  et  quelquefois  de  la  crainte.  Tandis  qu'en  ejjet 
certains  craignent  de  manquer  des  choses  nécessaires  à  leurs 

dépenses,  ils  laissent  leur  esprit  aller  à  l'avarice.  Et  d'autres,  vou- 

lant apparaître  puissants,  sont  portés  à  s'emparer  du  bien 
XII.  —  La  Religion.  •       ,  46 
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d^autrui.  Donc  l'avarice  vient  dautres  vices  plutôt  qu'elle  nesl 
un  vice  capital  de  qui  dautres  vices  sortiraient,    •> 

L'argiimenl  sed  contra  se  réfère  au  même  <>  saint  Grégoire  >, 
qui,  u  au  livre  \\\I  de  ses  Morales  ^ch.  slv,  ou  wii.  ou 

XXXI),  place  l'avarice  parmi  les  vices  capitaux  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  déclare  que  a  comme  il 

a  été  dit  plus  haut  i^ici  même  à  l'obj.  i,  se  référant  à  la 
l'-'2'^,  q.  S4,  arl.  3.  4l.  un  vice  est  appelé  capital  parce  que 
dautres  viennent  de  lui  selon  la  raison  de  lin  :  laquelle  fin 

étant  grandement  désirable,  sous  le  coup  de  son  désir  Ihomme 

se  porte  à  faire  beaucoup  de  choses  soit  bonnes  soit  mauvaises. 

Or,  la  fin  désirable  au  plus  haut  point  est  la  béatitude  ou  la 

félicité,  qui  est  la  fin  dernière  de  la  vie  humaine,  ainsi  qu'il 
a  été  vu  plus  haut  (/■'-?"',  q.  i,  art.  S).  Il  suit  de  là  que  plus 
une  chose  participe  des  conditions  de  la  félicité,  plus  elle  est 

désirable.  Et,  précisément,  lune  des  conditions  de  la  félicité, 

est  qu'on  n'y  ait  plus  besoin  de  rien  ;  sans  quoi  elle  n'apaiserait 

point  tout  désir  comme  fin  dernière.  D'autre  part,  les  richesses 

promettent  au  plus  haut  point  qu'on  ne  manquera  de  rien  ; 
comme  le  dit  Boèce  au  livre  111  de  la  Consolation  (prose  lu);  et 

la  raison  en  est,  selon  que  l'explique  Aristole,  au  livre  V  de 

l'Éthique  <ch.  v.  n.  14;  de  S.  Th.,  leç.  9),  que  nous  usons  des 

deniers  comme  d'un  gage  qui  nous  permet  de  tout  avoir;  de  même, 

CEcclésiaste  dit,  ch.  x  (v.  19),  qu'à  t argent  toutes  choses  obéis- 

sent. Et  c'est  pour  cela  que  l'avarice,  qui  consiste  dans  l'amour 

de  l'argent,  est  un  vice  capital  0. 

h'ad  primum  présente  une  remarque  très  profonde,  qui 
explique  comment  nous  ne  devons  pas  chercher  un  rapport  de 

symétrie  entre  les  vertus  principales  et  les  vices  capitaux.  C'est 

qu'en  effet,  m  la  vertu  s'achève  dans  la  raison,  le  vice,  au 

contraire,  se  parfait  selon  l'inclination  de  l'appétit  sensible. 

Or,  ce  n'est  point  au  même  genre  de  choses  principales  que 

se  réfèrent  la  raison  et  l'appétit  sensible.  Il  s'ensuit  qu'il  n'est 

point  nécessaire  qu'un  vice  principal  s'oppose  à  une  vertu 
principale.  Et  donc,  quand  bien  même  la  libéralité  ne  soit  pas 

une  vertu  principale,  parce  quelle  ne  porte  point  sur  un  bien 

principal  de  la  raison,  Tavarice  cependant  est  un  vice  princi- 
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pal,  parce  qu'elle  porte  sur  l'argent,  qui  a  une  certaine  princi- 

palilé,  pour  la  raison  qui  a  été  dite  (au  corps  de  l'article).  — 

Quant  à  la  prodig-alité,  elle  n'est  point  ordonnée  à  quelque  fin 
qui  soit  principalement  désirable  ;  mais  plutôt  elle  semble  pro- 

céder d'un  défaut  de  la  raison.  Aussi  bien  Aristote  dit,  au 
livre  IV  de  VÉlhique  (ch.  i,  n.  3i  ;  de  S.  Th.,  leç.  4),  que  le 

prodigue  est  plutôt  vain  que  méchant  ». 

Vad  secundum  accorde  que  «  l'argent  est  ordonné  à  autre 

chose  comme  à  sa  fin;  mais  cependant,  en  tant  qu'iLest  utile 
à  acquérir  toutes  les  choses  sensibles,  il  contient  en  quelque 

sorte  virtuellement  toutes  choses.  Et,  à  ce  titre,  il  a  une  cer- 

taine ressemblance  avec  la  félicité,  ainsi  qu'il  a  été  dit  ». 

Uad  lerlium  répond  que  «  rien  n'empêche  qu'un  vice  capital 

vienne  quelquefois  de  plusieurs  autres,  ainsi  qu'il  a  été  dit 

(q.  36,  art.  4,  cid  i*"");  alors  que  cependant  c'est  de  lui  que 

d'autres  vices  viennent  le  plus  souvent  ». 

L'avarice  est  un  vice  capital,  parce  que  l'amour  de  l'argent, 
qui  est  son  objet,  semble  porter  avec  lui  la  condition  par 

excellence  de  la  félicité,  qui  est  d'avoir  tout  à  souhait.  —  De 

ce  vice  capital,  quelles  seront  les  filles  qui  en  dérivent;  c'est- 
à-dire  les  inclinations  vicieuses  qui  ont  leur  source  et  leur 

excitant  dans  son  inclination  propre  attachée  à  l'argent?  C'est 

ce  qu'il  nous  faut  maintenant  considérer;  et  tel  est  l'objet  de 

l'article  qui  suit. 

Article  VIII. 

Si  les  filles  de  l'avarice  sont  celles  que  l'on  assigne? 

Nous  verrons,  par  l'argument  sed  contra,  que  l'assignation 

dont  il  s'agit  est  due  à  saint  Grégoire.  L'énumération  nous  en 
est  donnée  en  tête  des  cinq  objections  qui  veulent  prouver,  en 

effet,  que  ((  les  filles  de  l'avarice  ne  sont  point  celles  que  l'on 
assigne;  savoir  :  la  trahison,  la  fraude,  la  tromperie,  les  par/a- 

res, l'inquiétude,  les  violences,  et  l'endurcissement  contre  la  misé- 

ricorde ».  —  La  première  objection  rappelle  que  «  l'avarice 
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s'oppose  à  la  libéralité,  comme  il  a  été  dit  (art.  3).  Or,  la  tra- 

hison, la  fraude  et  la  tromperie  s'opposent  à  la  prudence  ;  les 

parjures,  à  la  religion;  l'inquiétude,  à  l'espérance,  ou  à  la 

charité,  qui  se  repose  dans  l'aimé;  les  violences,  à  la  justice; 

et  la  dureté,  à  la  miséricorde.  Donc  ces  sortes  de  vices  n'appar- 

tiennent point  à  l'avarice  ».  —  La  seconde  objection  dil  que 
((  la  trahison,  la  ruse  et  la  tromperie  semblent  appartenir  à  la 

même  chose,  savoir  à  la  déception  du  prochain.  Donc  il  ne 

faut  point  les  énumérer  comme  diverses  filles  de  l'avarice  ». — 
La  troisième  objection  en  appelle  à  «  saint  Isidore  »,  qui 

«  assigne  neuf  filles  (Queslions  sur  le  Deutéronome,  ch.  xvi); 

savoir  :  le  mensonge,  la  fraude,  le  vol,  le  parjure,  le  désir  des 

profits  honleux,  les  faux  témoignages,  la  violence,  r  inhumanité,  la 

rapacité.  Donc  la  première  assignation  des  filles  de  l'avarice  est 

insuffisante  ».  —  La  quatrième  objection  déclare  qu'  «  Aristote, 
au  livre  IV  de  V Éthique  (ch.  i,  n.  89,  4o,  A3;  de  S.  Th., 

leç.  5),  assigne  de  nombreux  genres  de  vices  comme  apparte- 

nant à  l'avarice,  qu'il  appelle  du  nom  d" illibé redite  ;  et  ce  sont  : 
les  parcimonieux  ;  les  serrés,  les  sordides,  ceux  qui  manquent  de 

libéralité  dans  leurs  actions,  ceux  qui  vivent  de  prostitution,  les 

usuriers,  les  joueurs,  ceux  qui  dépouillent  les  morts,  les  larrons. 

Donc,  il  semble  que  la  première  énumération  en  question  est 

insuffisante  ».  —  La  cinquième  objection  fait  remarquer  que 
«  ce  sont  surtout  les  tyrans  qui  exercent  la  violence  contre 

leurs  sujets.  Or,  Aristote  dit,  au  même  endroit,  que  nous 

n'appelons  point  illibéraux,  c'est-à-dire  avares,  les  tyrans  qui 
désolent  les  cités  et  dépouillent  les  sanctuaires.  Donc,  la  violence 

ne  doit  point  être  assignée  comme  fille  de  l'avarice  ». 

L'argument  sed  contra  se  contente  d'en  appeler  à  l'autorité 
de  ((  saint  Grégoire  »,  qui,  «  au  livre  XXXI  des  Morales 

(ch.  XLV,  ou  XVII,  ou  xxxi),  assigne  comme  filles  de  l'avarice 
celles  qui  ont  été  énumérées  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  déclare  qu'  «  on  appelle 

filles  de  l'avarice,  les  vices  qui  sortent  d'elle,  surtout  en 

raison  du  désir  de  la  fin.  Or,  parce  que  l'avarice  est  l'amour 

superflu  d'avoir  des  richesses,  elle  excède  en  deux  choses. 
Premièrement,  quant  au  fait  de  retenir.  Et,  de  ce  chef,  sort  de 
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l'avarice  l'endurcissement  contre  la  miséricorde;  en  ce  sens  que 

le  cœur  de  l'avare  ne  s'attendrit  point  par  la  miséricorde,  pour 
subvenir  aux  miséreux  à  l'aide  de  ses  richesses.  —  Seconde- 

ment, il  appartient  à  l'avarice  d'excéder  en  prenant.  Et,  sous 

ce  rapport,  l'avarice  peut  se  considérer  d'une  double  manière. 

—  D'abord,  selon  qu'elle  est  dans  le  cœur.  Et,  à  ce  titre, 

rinquiétude  sort  de  l'avarice,  en  tant  que  l'avarice  jette  l'homme 

dans  la  sollicitude  et  les  soins  superflus;  car  Vavare  n'est  point 

rempli  par  l'argent,  comme  il  est  dit  dans  VEcclésiaste,  ch.  v 

(v.  9).  —  D'une  autre  manière,  elle  peut  se  considérer  selon 

qu'elle  est  dans  l'effet  extérieur  qu'elle  produit.  Et,  de  la  sorte, 

en  acquérant  le  bien  d'autrui,  elle  use  quelquefois  de  force, 
ce  qui  appartient  aux  violences;  quelque  autre  fois,  de  ruse  : 

laquelle  sera  la  tromperie,  si  elle  consiste  en  simples  paroles  : 

ou  le  parjure,  si  on  y  joint  la  confirmation  du  serment.  Que 

si  la  ruse  ou  le  dol  se  fait  par  œuvres,  alors,  au  sujet  des  cho- 

ses, on  aura  \r  fraude  ;  et,  au  sujet,  des  personnes,  la  trahison, 

comme  on  le  voit  pour  Judas,  qui,  par  avarice,  livra  le 
Christ  ». 

Vad  primum  explique  qu'  «  il  n'est  point  nécessaire  que  les 

filles  d'un  péché  capital  appartiennent  au  même  genre  de 

vice;  parce  que  même  les  péchés  d'un  autre  genre  peuvent 
être  ordonnés  à  la  fin  de  tel  vice  déterminé.  Autre  chose,  en 

effet,  pour  un  péché,  est  d'avoir  des  filles;  et  autre  chose, 

d'avoir  des  espèces  ».  —  Retenons  soigneusement  cette  distinc- 
tion, pour  bien  entendre  ce  qui  touche  à  la  question  de  la 

filiation  des  péchés  ou  à  celle  de  leur  division  en  genres  et  en 

espèces. 

Vad  secundum  déclare  que  «  ces  trois  choses  »  dont  parlait 

l'objection,  «  se  distinguent  comme  il  a  été  dit  »  (au  corps  de 
l'article). 

Uad  tertium  dit  que  «  ces  neuf  »  autres  filles  empruntées  à 

saint  Isidore,  «  se  ramènent  aux  sept  dont  il  a  été  parlé.  Et,  en 

effet,  le  mensonge  et  le  faux  témoignage  sont  contenus  sous  la 

tromperie;  car  le  faux  témoignage  est  une  certaine  spécification 

du  mensonge;  comme  aussi  le  vol  est  une  certaine  spécification 

de  la  fraude  :  aussi  bien  est-il  contenu  sous  elle.  Le  désir  du 
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gain  honteux  se  rattache  à  Vinr/inétude.  Quant  à  la  rapacité,  elle 

est  contenue  sous  la  violence,  étant  l'une  de  ses  espèces.  Enfin, 
Y  inhumanité  est  la  même  chose  que  V  endurcissement  contre  ta 
miséricorde  » . 

Vad  quarlum  fait  observer  que  «  ces  choses  dont  parle  Aris- 

tole  sont  plutôt  des  espèces  de  l'illibéralité  ou  de  l'avarice,  que 

ses  filles.  L'homme,  en  effet,  peut  être  dit  illibéral  ou  avare, 

parce  qu'il  est  en  défaut  par  rapport  à  l'acte  de  donner  ;  et,  s'il 

donne  peu,  on  l'appelle  petit  ou  parcimonieux;  s'il  ne  donne 

rien,  on  l'appelle  serré;  s'il  ne  donne  qu'avec  grande  difficulté, 

on  l'appelle  sordide,  mettant  à  très  haut  prix  ce  qui  vaut  peu. 

—  Dautres  fois,  l'homme  est  appelé  illibéral  ou  avare,  parce 

qu'il  excède  en  prenant.  Et  ceci  se  fait  d'une  double  manière. 

D'abord,  parce  qu'on  réalise  des  gains  ou  des  profits  honteux  : 
soit  en  exerçant  des  œuvres  viles  ou  servîtes,  par  des  actions 

qui  ne  sont  point  libérales;  soit  parce  qu'on  tire  profit  d'actes 
vicieux,  tels  que  la  prostitution,  ou  autre  chose  de  ce  genre  ; 

soit  parce  qu'on  retire  un  gain  de  ce  qui  devrait  être  concédé 

gratuitement,  comme  les  usuriers;  soit  parce  qu'on  gagne  pea, 
avec  beaucoup  de  travail  (Aristote,  endroit  précité,  n.  4o).    — 

Ensuite,  parce  qu'on   réalise  des  gains   injustement  :  soit  en 
faisant  violence  aux  vivants,  comme  les  larrons;  soit  en  dé- 

pouillant les  morts;  soit  en  pillant  ses  propres  amis,  comme  les 

joueurs.  » 
Vad  quintum  dit  que  «  comme  la  libéralité  porte  sur  les 

petites  sommes  »  ;  car  les  grandes  relèvent  plutôt  de  Y^  magni- 

ficence ;  «  de  même,  aussi  »  l'avarice  ou  «  le  contraire  de  la 
libéralité.  Aussi  bien  les  tyrans,  qui,  par  la  violence,  enlèvent 

de  grandes  choses,  ne  sont  pas  appelés  »  avares  ou  «  illibé- 

raux, mais  injustes  ». 

Lavarice  s'opposait  à  la  libéralité  par  défaut;  un  autre  vice, 

qui,  par  là-même  s'opposera  en  sens  contraire  à  l'avarice,  s'op- 
pose à  la  libéralité  par  excès.  11  porte  le  nom  de  prodigalilé. 

C'est  de  lui  qu'il  nous  reste  à  traiter  ;  et  il  va  faire  l'objet  de 
la  question  qui  suit. 



QUESTION  CXIX 

DE  LA  PRODIGALITE. 

Cette  question  comprend  trois  articles  : 

1°  Si  la  prodigalité  s'oppose  à  l'avarice? 
2"  Si  la  prodigalité  est  un  péché? 
3°  Si  elle  est  un  péché  plus  grave  que  l'avarice  ? 

Article  Premier. 

Si  la  prodigalité  s'oppose  à  l'avarice? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  la  prodigalité  ne 

s'oppose  pas  à  l'avarice  ».  —  La  première  arguë  de  ce  que 
«  les  choses  opposées  ne  peuvent  pas  se  trouver  simultané- 

ment dans  un  même  sujet.  Or,  il  en  est  qui  sont  prodigues  et 

avares.  Donc  la  prodigalité  ne  s'oppose  pas  à  l'avarice  ».  Nous 
verrons,  par  la  réponse  même  qui  sera  faite  à  cette  objection, 

comment  ou  en  quel  sens  un  même  sujet  peut  être  simultané- 

ment avare  et  prodigue.  —  La  seconde  objection  dit  que  «  les 

choses  opposées  portent  sur  un  même  sujet  »  ;  c'est  ainsi  que 

les  ténèbres  et  la  clarté  portent  sur  la  lumière,  «  Or,  l'avarice, 

selon  qu'elle  s'oppose  à  la  libéralité,  porte  sur  certaines  pas- 

sions qui  affectent  l'homme  à  l'endroit  de  l'argent.  D'autre 
part,  la  prodigalité  ne  semble  pas  avoir  pour  objet  certaines 

passions  de  l'àme;  car  le  prodigue  n'a  point  d'affection  au 

sujet  de  l'argent  ou  de  toute  autre  chose  de  ce  genre.  Donc  la 

prodigalité  ne  s'oppose  point  à  l'avarice  ».  —  La  troisième 
objection  rappelle  que  »  le  péché  tire  principalement  son 

espèce  de  la  fin,  ainsi  qu'il  a  été  vu  plus  haut  (/"-S"*,  q.  72, 
art.   3).   Or,   la  prodigalité  semble  être  toujours  ordonnée  à 
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queUiuo  fin  illicite,  pour  laquelle  le  i)rodigue  dépense  son 

bien,  et  surtout  en  vue  des  plaisirs;  aussi  bien  est-il  dit,  en 

saint  Luc,  ch.  xv  (v.  i3),  au  sujet  de  l'enfant  prodigue,  ([uil 
dissipa  sa  substance  en  vivant  (Vane  façon  luxurieuse.  Donc  il 

semble  que  la  prodigalité  s'oppose  à  l'intempérance  et  à  l'in- 

sensibilité, plutôt  qu'à  l'avarice  et  à  la  libéralité  ». 

L'argument  sed  contra  se  réfère  à  «  Aristote  »,  qui,  au  livre  II 
(ch.  VII,  n.  /j  ;  de  S.  Th.,  leç.  8)  et  IV  (ch.  i,  n.  3,  29;  de 

S.  Th.,  leç.  1 ,  3)  de  VÉthirjue,  donne  la  prodigalité  comme  op- 

posée à  la  libéralité  et  au  manque  de  libéralité,  que  nous  appe- 

lons maintenant  l'avarice  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  fait  remarquer  que  «  dans 

les  choses  de  la  morale,  l'opposition  des  vices  entre  eux  et  à 
l'endroit  de  la  vertu,  se  considère  en  raison  de  l'excès  et  du 

défaut.  Or,  c'est  de  diverses  manières  que  l'avarice  et  la  prodi- 

galité dillèrent  entre  elles  selon  la  raison  d'excès  et  de  défaut. 

Dans  l'amour  des  richesses,  en  effet,  l'avare  excède,  les  aimant 

plus  qu'il  ne  doit;  le  prodigue,  au  contraire,  est  en  défaut, 

s'en  préoccupant  moins  qu'il  ne  devrait.  Quant  aux  actes  exté- 

rieurs, la  prodigalité  a  d'excéder  dans  le  fait  de  donner,  et 

d'être  en  défaut  dans  le  fait  d'acquérir  et  de  retenir;  tandis  que 

l'avarice,  au  contraire,  est  en  défaut  pour  donner,  et  excède 

dans  le  fait  d'acquérir  et  de  retenir.  Par  où  l'on  voit  que  la 

prodigalité  s'oppose  bien  à  l'avarice  ». 

L'ad  pritnuni  déclare  que  «  rien  n'empêche  que  les  choses 
opposées  se  trouvent  en  un  même  sujet  sous  des  aspects  di- 

vers; toutefois,  une  chose  tire  son  nom  de  ce  qui  est  principal 

en  elle.  Or,  de  même  que  dans  la  libéralité,  qui  tient  le  milieu, 

ce  qu'il  y  a  de  principal  est  l'acte  de  donner,  auquel  sont 

ordonnés  et  le  fait  d'acquérir  et  celui  de  retenir;  de  même 

aussi  l'avarice  et  la  prodigalité  se  considèrent  surtout  en  raison 

de  l'acte  de  donner.  11  suit  de  là  que  celui  qui  excède  dans 

l'acte  de  donner  est  appelé  prodigue  ;  tandis  que  celui  qui  est 
en  défaut,  est  appelé  avare.  Mais  il  arrive  quelquefois  que  celui 

qui  est  en  défaut  pour  l'acte  de  donner,  n'excède  cependant  pas 

dans  l'acte  d'acquérir  »,  et,  par  exemple,  ne  commet  point 

d'injustice  ou  de  vol  à  l'effet  de  s'enrichir,   u  comme  le  note 
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Aristote  au  livre  IX  de  VÉthiqiie  (ch.  i,  n.  38,  89;  de  S.  Th., 

leç.  0).  De  même,  aussi,  il  arrive  quelquefois  que  quelqu'un 

excède  dans  l'acte  de  donner,  ce  qui  fait  qu'il  est  prodigue;  et, 

avec  cela,  excède  aussi  dans  l'acte  d'acquérir.  Chose  qui  peut 
se  produire  en  raison  de  la  nécessité  :  car  ceux  qui  excèdent 

dans  l'acte  de  donner,  si  leurs  biens  propres  viennent  à  man- 
quer, sont  poussés  à  acquérir  dune  façon  indue;  ce  qui  appar- 

tient à  l'avarice.  Ou,  aussi,  en  raison  d'un  désordre  de  l'esprit 

et  du  cœur  :  dès  là,  en  effet,  qu'ils  ne  donnent  point  en  vue 

du  bien,  méprisant  la  vertu,  en  quelque  sorte,  ils  n'ont  cure 

d'oiî  qu'ils  acquièrent  et  comment  ils  acquièrent.  Et  c'est  ainsi 

qu'ils  seront  tout  ensemble  avares  et  prodigues  ;  mais  non 
sous  le  même  rapport  ».  —  Nous  voyons  excellemment,  par 
cette  réponse,  comment,  en  effet,  un  même  sujet  peut,  sous 

des  rapports  divers,  être  avare  et  prodigue,  selon  que  déjà  le 

corps  d'article  nous  l'avait  fait  pressentir  ;  mais  cette  même 

réponse  nous  a  montré  aussi  ce  qui  proprement  fait  qu'un 

homme  est  dit  avare  ou  prodigue  :  c'est  quand  il  est  en  délaut 

ou  quand  il  excède  dans  l'acte  de  donner;  et  voilà  pourquoi, 

proprement,  l'avarice  est  un  vice  par  mode  de  défaut  ou  de 

manque;  et  la  prodigalité,  par  mode  d'excès. 

L'«d  secunduin  précise  qu'au  contraire  u  au  sujet  des  passions 

de  l'âme  qui  portent  sur  l'argent,  la  prodigalité  est  en  défaut, 

non  en  excès  »,  tandis  que  l'avarice  est  en  excès,  non  en  défaut. 

Uad  tertium  fait  observer  que  «  ce  n'est  point  toujours  en 
vue  du  plaisir,  sur  lequel  porte  la  tempérance,  que  le  prodigue 

excède  dans  l'acte  de  donner;  c'est  aussi,  quelquefois,  parce 

qu'il  est  ainsi  disposé  qu'jl  n'a  cure  des  richesses;  et,  d'autres 

fois,  pour  d'autres  motifs.  Le  plus  souvent,  cependant,  les  pro- 

digues vont  à  l'intempérance  :  soit  parce  que  habitués  à  dé- 

penser sans  compter  pour  les  autres  choses,  ils  n'hésitent  point 
à  dépenser  aussi  pour  les  choses  voluptueuses  auxquelles  incline 

le  plus  la  concupiscence  de  la  chair;  soit  aussi  que  ne  goûtant 

point  le  plaisir  de  la  vertu,  ils  cherchent  les  plaisirs  corporels. 

Et  de  là  vient  qu' Aristote  dit,  au  livre  lY  de  YÉUiique  (ch.  i, 
n.  35;  de  S.  Th.,  leç.  k),  que  beaucoup  de  prodigues  deviennent 

intempérants  ». 
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La  prodigalité,  qui,  par  un  désintéressement  trop  grand  à 

l'endroit  des  richesses,  dépasse  la  mesure  de  la  raison  en  les 

prodiguant  au  dehors,  s'oppose,  proprement,  par  mode  d'excès, 

à  l'avarice,  qui  reste  en  deçà  de  ce  que  la  raison  demande  dans 

l'usage  à  faire  des  richesses,  par  un  attachement  trop  grand  à 

ces  mêmes  richesses.  —  Que  l'avarice  soit  un  péché,  nous  en 

avons  déjà  donné  les  raisons.  Mais  la  prodigalité  l'est-elle  aussi  ? 

C'est  ce  qu'il  nous  faut  maintenant  exposer  dans  tout  son 

jour  ;  et  tel  est  l'objet  de  l'article  (jui  suit. 

Article  II. 

Si  la  prodigalité  est  un  péché? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  <(  la  prodigalité  n'est 

pas  un  péché  ».  — La  première  cite  le  mot  de  «  l'Apôtre  »,  qui 
«  dit,  dans  la  première  épître  à  Timolhée,  chapitre  dernier 

(v.  lo)  :  La  racine  de  tous  les  maux  est  la  cupidité.  Or,  la  cupi- 

dité n'est  point  la  racine  de  la  prodigalité,  qui  lui  est  opposée. 

Donc  la  prodigalité  n'est  pas  un  mal  ».  —  La  seconde  objec- 

tion est  encore  un  mot  de  «  l'Apôtre  »,  qui  «  dit,  au  même  en- 

droit (v.  17,  18)  :  Ordonne  aux  riches  de  ce  monde  d'être  Jaciles 
à  donner,  à  communiquer.  Or,  cela  les  prodigues  le  font  au  plus 

haut  point.  Donc  la  prodigalité  n'est  pas  un  péché  ».  —  La 

troisième  objection  fait  remarquer  qu'  «  il  appartient  à  la  pro- 

digalité d'abonder  dans  le  fait  de  donner  et  d'être  en  défaut 
dans  la  sollicitude  des  richesses.  Or,  ceci  convient  le  plus  aux 

hommes  parfaits  qui  accomplissent  ce  que  le  Seigneur  dit  en 

saint  Matthieu,  ch.  vi  (v.  3^)  :  N'ayez  point  de  sollicitude  pour 
le  Jour  de  demain;  et  au  chapitre  xix  (v.  21  ;  cf.  S.  Luc, 

ch.  XVIII,  V.  22)  :  y  ends  tout  ce  que  tu  as,  et  donne-le  aux  pau- 

vres. Donc  la  prodigalité  n'est  pas  un  péché  ».  —  On  aura  re- 

marqué l'intérêt  exceptionnel  de  ces  objections  ;  il  est  même 

permis  de  dire  que  c'est  surtout  à  cause  d'elles,  et  pour  en 

donner  l'explication,  que  saint  Thomas  a  posé  cet  article. 

L'argument  sed  contra  en  appelle  à  ce  que  «  l'enfant  prodi- 
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gue  est  blâmé  de  sa  prodigalité,  en  saint  Luc,  ch.  xv.  (v.  ii 

et  suiv.).  » 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  prend  acte  des  explica- 

tions données  à  l'article  précédent.  «  Gomme  il  a  été  dit,  la 

prodigalité  s'oppose  à  l'avarice  selon  une  opposition  d'excès  et 

de  défaut.  D'autre  part,  chacun  de  ces  extrêmes  corrompt  ou 
détruit  le  milieu  de  la  vertu.  Et  puisque  une  chose  est  vicieuse 

et  péché,  du  fait  qu'elle  corrompt  le  bien  de  la  vertu,  il  de- 
meure donc  que  la  prodigalité  est  un  péché  ». 

Vad  pninam  signale  plusieurs  explications  du  mot  de  l'Apôtre 

que  citait  l'objection.  —  «  Il  en  est  qui  l'exposent,  non  de  la 

cupidité  actuelle,  mais  d'une  certaine  cupidité  habituelle,  qui 

est  le  foyer  de  la  concupiscence,  d'où  viennent  tous  les  péchés. 

—  D'autres  disent  que  l'Apôtre  parle  de  la  cupidité  en  géné- 

ral, par  rapport  à  n'importe  quel  bien.  Et,  en  ce  sens,  il  est 
manifeste  que  même  la  prodigalité  vient  de  la  cupidité;  le  pro- 

digue, en  effet,  souhaite  d'obtenir  d'une  façon  désordonnée  un 
certain  bien  temporel  :  ou  de  plaire  aux  autres;  ou,  au  moins, 

de  satisfaire  sa  volonté  en  donnant  »  :  l'on  voit,  que  pour  saint 
Thomas,  même  ces  motifs  ne  suffisent  pas  à  innocenter  de 

péché  l'acte  humain,  s'ils  ne  sont  ordonnés  par  la  raison.  — 
Après  avoir  donné  ces  deux  premières  explications,  saint 

Thomas  reprend  :  «  Si  quelqu'un  y  prend  soigneusement  garde, 

l'Apôtre,  dans  le  texte  en  question,  parle,  à  la  lettre,  de  la  cu- 
pidité des  richesses.  Il  avait  dit,  en  effet,  plus  haut  (v.  g)  : 

Ceux  qui  veulent  devenir  riches,  etc.  Et,  dans  ce  sens,  l'avarice 
est  dite  être  la  racine  de  tous  les  maux  :  non  parce  que  tou- 

jours tous  les  maux  viennent  de  l'avarice  ;  mais  parce  qu'il 

n'est  aucun  mal  qui  une  fois  ou  l'aulre  ne  vienne  de  l'avarice. 

Aussi  bien,  même  la  prodigalité  vient  de  l'avarice  quelquefois, 

tel  celui  qui  prodigue  ses  biens  avec  l'intention  de  capter  la 

faveur  de  quelqu'un  de  qui  il  espère  des  richesses  ». 

L'ad  secunduin  déclare  que  «  l'Apôtre  avertit  les  riches  de 

donner  et  de  communiquer  leurs  biens  avec  facilité,  selon  qu'il 
convient.  Chose  que  ne  font  point  les  prodigues;  et,  en  effet, 

comme  Aristote  le  dit  au  livre  IV  de  VÉlhique  (ch.  i,  n.  35  ;  de 

S.  Th.,  leç.  !\),  leurs  largesses  ne  sont  point  bonnes,  ni  en  vue  du 
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bien,  ni  selon  qu'il  convient  ;  mais  quelquefois  ils  donnent  beaucouj) 
à  ceux  qui  devraient  être  pauvres,  comme  les  histrions  ou  les 

flatteurs,  et  aux  bons  ils  ne  donneraient  rien  ». 

Vad  tertium  explique  (jue  «  l'excès  de  la  prodigalité  ne  se 
prend  pas  piincipaletnent  du  coté  de  la  quantité  du  don,  mais 

plutôt  en  tant  qu'elle  dépasse  ce  qui  doit  être  fait.  Aussi  bien, 
quelquefois  celui  qui  a  la  vertu  de  libéralité  donne  plus  que 

le  prodigue,  quand  la  chose  est  nécessaire.  Et  voilà  pourquoi  il 

faut  dire  que  ceux  qui  dans  le  but  de  suivre  le  Christ  donnent 

tous  leurs  biens  et  éloignent  de  leur  esprit  toute  sollicitude  à 

l'endroit  des  biens  temporels,  ceux-là  ne  sont  point  des  pro- 
digues, mais  les  tenants  parfaits  de  la  vertu  de  libéralité  ». 

La  prodigalité  est  un  péché,  à  n'en  pas  douter.  Mais  quelle 
est  la  gravité  de  ce  péché,  surtout  si  on  le  compare  au  péché 

qu'est  l'avarice  :  lequel  des  deux  est  le  plus  grave?  C'est  ce 

qu'il  nous  reste  à  examiner;  et  tel  est  l'objet  de  l'article  qui 
suit. 

Article  III. 

Si  la  prodigalité  est  un  péché  plus  grave  que  l'avarice  ? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  la  prodigalité  est  un 

péché  plus  grave  que  lavarice  ».  —  La  première  dit  que  «  par 

l'avarice,  l'homme  nuit  au  prochain,  à  qui  il  ne  communique 
pas  ses  biens;  par  la  prodigalité,  au  contraire,  il  se  nuit  à  lui- 
même  :  Aristote  dit,  en  effet,  au  livre  IV  de  ÏÉthique  (ch.  i, 

n.  5  ;  de  S.  Th.,  leç.  i),  que  la  destruction  des  richesses,  par  les- 

quelles l'homme  vit,  est  comme  une  perle  de  son  être.  Or,  celui 
qui  se  nuit  à  lui-même  pèche  plus  grièvement;  selon  cette  pa- 

role de  V Ecclésiastique ,  ch.  xiv  (v.  5)  :  Celui  qui  est  mauvais  pour 

lui-même,  à  qui  sera-t-il  bon?  Donc  la  prodigalité  est  un  péché 

plus  grave  que  l'avarice  ».  —  La  seconde  objection  déclare  que 
«  le  désordre  qui  se  produit  avec  une  certaine  condition  loua- 

ble est  chose  moins  vicieuse.  Or,  le  désordre  de  l'avarice  est 
quelquefois  avec  une  certaine  condition  louable;  comme  on  le 

voit  pour  ceux  qui  ne  veulent  point  dépenser  ce  qui  est  à  eux 
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ni  prendre  ce  qui  est  aux  autres.  La  prodigalité,  au  contraire, 

est  un  désordre  qui  se  produit  avec  une  condition  blâmable  : 

aussi  bien  attribuons-nous  la  prodigalité  aux  hommes  intempé- 
rants, comme  le  dit  Aristote  au  livre  IV  de  VEthique  (ch.  i, 

n.  3;  de  S.  Th.,  leç.  i).  Donc  la  prodigalité  est  un  vice  plus 

grave  que  l'avarice  ».  —  La  troisième  objection  arguë  de  ce 
que  «  la  prudence  est  la  vertu  principale  entre  toutes  les  vertus 

morales,  comme  il  a  été  dit  plus  haut  (q.  56,  art.  i,  ad  l"'"; 

/"-S"*,  q.  6i,  art.  2,  ad  i""*).  Or,  la  prodigalité  s'oppose  à  la 

prudence  plus  que  l'avarice.  Il  est  dit,  en  elïet,  au  livre  des 

Proverbes,  ch.  xxi  (v.  20)  :  Un  précieux  trésor,  de  l'huile  est 
dans  la  maison  du  juste  ;  et  r homme  insensé  le  dissipe  ;  et  Aristote 

dit,  au  livre  IV  de  l'Éthique  (ch.  1,  n.  3i  ;  leç.  4),  que  c'est 

d'un  insensé  de  donner  sans  compter  et  de  ne  pas  acquérir.  Donc 

la  prodigalité  est  un  péché  plus  grave  que  l'avarice  ». 

L'argument  sed  contra  cite  un  autre  texte  d'  «  Aristote,  au 

livre  IV  de  l'Éthique  (même  endroit)  »,  où  il  est  «  dit  que  le 

prodigue  semble  être  meilleur  que  l'avare  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  répond  que  «  la  prodi- 
galité, considérée  en  elle-même,  est  un  moindre  péché  que 

l'avarice.  Et  cela,  pour  une  triple  raison.  —  D'abord,  parce 

que  l'avarice  diffère  davantage  de  la  vertu  opposée.  Il  appar- 
tient, en  effet,  davantage,  au  libéral,  de  donner,  en  quoi  le 

prodigue  excède,  que  de  recevoir  et  de  garder,  en  quoi  excède 

l'avare.  —  Secondement,  parce  que  le  prodigue  est  utile  à  beau- 

coup, à  qui  il  donne;  tandis  que  l'avare  n'est  utile  à  personne, 

non  pas  même  à  lui,  comme  il  est  dit  au  livre  IV  de  l'Éthique 
(ch.  I,  n.  82  ;  de  S.  Th.,  leç.  /j).  —  Troisièmement,  parce  que 

la  prodigalité  se  guérit  facilement  :  et  par  cela  qu'elle  diminue 

avec  l'âge  et  la  vieillesse  qui  est  contraire  à  la  prodigalité  ;  et 

par  cela  qu'elle  arrive  facilement  à  l'indigence,  alors  qu'elle 
dépense  beaucoup  inutilement,  et,  ainsi,  le  prodigue  devenu 

pauvre,  ne  peut  plus  excéder  en  donnant;  et  aussi  parce  que 

facilement  elle  arrive  à  la  vertu  »  contraire,  «  à  cause  de  la 

ressemblance  qu'elle  a  avec  elle.  —  L'avarice,  au  contraire,  est 
difficilement  guérissable,  pour  la  raison  donnée  plus  haut  » 

(q.  118,  art.  5,  ad  3"""). 
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L'ud  priinum  déclare  que  a  la  dillerence  du  prodigue  el  de 

l'avare  ne  se  prend  pas  en  raison  de  ce  qui  est  pécher  contre 
soi-même  ou  pécher  contre  les  autres.  Car  le  prodigue  pèche 

contre  lui-même,  alors  qu'il  dissipe  les  biens  qui  devraient  le 
faire  vivre;  el  il  pèche  aussi  contre  les  autres,  dissipant  les 

biens  avec  lesquels  il  devrait  pourvoir  à  leurs  besoins.  Et  ceci 

apparaît  surtout  dans  les  clercs,  qui  sont  les  dispensateurs  des 

biens  de  l'Église,  lesquels  appartiennent  aux  pauvres,  qu'il 

frustre  alors  qu'il  dépense  ces  biens-là  par  mode  de  prodigalité. 

Pareillement,  aussi,  l'avare  pèche  contre  les  autres,  en  tant 

qu'il  reste  en  défaut  pour  donner:  et  il  pèche  encore  contre 

lui-même,  en  tant  qu'il  ne  fait  point  pour  lui  les  dépenses 

qu'il  faudrait;  aussi  bien  il  est  dit  dans  V Ecclésiaste,  ch.  vi 
(v.  2)  :  U homme  à  qui  Dieu  a  accordé  les  richesses,  sans  lui  ac- 

corder le  pouvoir  d'en  vivre.  Toutefois,  en  tout  cela,  le  prodi- 

gue l'emporte  »  sur  l'avare,  dans  la  raison  de  bonté  ;  «  car  il 

nuit  à  soi  et  aux  autres,  en  telle  manière  cependant  qu'il  est 

utile  à  quelques-uns;  tandis  que  l'avare  n'est  utile  ni  à  soi  ni 

aux  autres,  n'osant  pas  user  de  ces  biens,  même  pour  sa  propre 
utilité  ». 

Vad  secundum  fait  observer  que  «  lorsque  nous  parlons  com- 
munément de  vices,  nous  en  jugeons  selon  leurs  raisons 

propres.  C'est  ainsi  qu'au  sujet  de  la  prodigalité,  nous  consi- 

dérons qu'elle  consume  d'une  façon  superflue  et  excessive  les 

richesses;  et,  au  sujet  de  l'avarice,  qu'elle  les  conserve  déme- 

surément. Quant  au  fait  que  quelqu'un  consume  ses  richesses 

d'une  manière  excessive,  pour  une  raison  d'intempérance,  cela 

implique  déjà  plusieurs  péchés  ensemble;  d'où  il  suit  que  de 
tels  prodigues  sont  pires  »  que  les  prodigues  tout  court,  «  ainsi 

qu'il  est  dit  au  livre  IV  de  ÏÉlhique  (ch.  i,  n.  \  ;  de  S.  Th.,  leç.  i). 

D'autre  part,  si  l'avare  s'abstient  de  prendre  ce  qui  est  aux 

autres,  bien  qu'en  soi  cette  chose  paraisse  louable,  cependant, 
en  raison  du  motif  ou  de  la  cause  qui  fait  agir  ainsi,  elle  de- 

vient blâmable,  alors  que  s'il  s'abstient  de  prendre  ce  qui  est 

aux  autres,  c'est  pour  n'être  pas  forcé  de  donner  ensuite  ». 

h'ad  lerlium  dit  que  «  tous  les  vices  sont  opposés  à  la  pru- 
dence, comme  aussi  toutes  les  vertus  sont  dirigées  par  elle.  Et 
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il  suit  de  là  qu'un  vice,  par  cela  même  qu'il  s'oppose  à  la  seule 
prudence,  est  tenu  pour  plus  léger  ».  —  Nous  voyons,  par 
cette  dernière  réponse  de  saint  Thomas,  que  les  vices  opposés 

à  la  prudence  se  retrouvent  toujours,  bien  qu'à  des  degrés 
divers,  dans  les  vices  opposés  aux  autres  vertus  :  comme  les 

actes  de  la  vertu  de  prudence  se  retrouvent  aussi  dans  tous  les 

actes  des  autres  vertus.  Et  c'est  pourquoi  tout  vice  opposé  à 
quelque  autre  vertu,  est,  du  même  coup,  opposé  à  la  prudence; 

mais  non  inversement.  Aussi  bien  ceux  qui  ne  sont  opposés 

qu'à  la  seule  prudence,  quelque  graves  qu'ils  soient  d'ailleurs, 

le  sont  moins  que  s'ils  se  trouvent  joints,  avec  le  même  degré 

de  gravité,  à  d'autres  péchés  ou  à  d'autres  vices. 

La  vertu  de  libéralité,  que  nous  venons  d'étudier  en  elle- 
même  et  dans  les  vices  qui  lui  sont  opposés,  devait  être  la 

dernière  des  parties  potentielles  de  la  justice  particulière. 

Avec  elle  et  par  elle  s'achève  la  parfaite  économie  de  la  vie 

morale  dans  les  rapports  de  l'homme  avec  autrui.  La  justice 

stricte  particulière  rendait  parfaits  ces  rapports  selon  qu'ils 

impliquent  le  maintien  ou  le  rétablissement  de  l'égalité  entre 
les  divers  hommes  sur  les  bases  du  droit  légal  ou  contractuel. 

Les  parties  potentielles  de  cette  vertu  devaient  les  rendre  par- 

faits selon  qu'ils  disent  une  harmonie  de  bonne  volonté, 

«'appliquant  :  ou  bien  à  acquitter,  du  mieux  possible,  une 
dette  dont  la  nature  est  de  ne  pouvoir  être  jamais  acquittée 

pleinement;  ou  bien  à  payer,  par  sentiment  d'honnêteté 
morale,  certaines  dettes  accessoires,  qui,  sans  pouvoir  être 

exigées  en  justice,  concourent  excellemment  à  la  pleine  beauté 

des  rapports  sociaux  parmi  les  hommes.  Au  premier  groupe 

de  ces  vertus  potentielles,  appartenaient  :  la  religion,  perfec- 

tionnant l'homme  dans  ses  rapports  avec  Dieu  ;  la  piété,  le 
perfectionnant  dans  ses  rapports  avec  les  parents  ou  la  patrie; 

l'observance,  le  perfectionnant  dans  ses  rapports  avec  tous 

ceux  que  distingue  quelque  excellence,  que  ce  soit  l'excellence 
de  la  vertu,  ou  celle  du  commandement  et  de  la  supériorité. 

Dans  le  second  groupe,  étaient  :  la  gratitude  ou  la  reconnais- 

sance à  l'endroit  des  bienfaiteurs;  la  vengeance,  à  l'endroit  des 
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malfaiteurs;  puis,  la  véiitc,  l'ainilic  el  la  libéralité,  à  l'égard 
de  tous,  —  Dans  la  mesure  oii  ces  vertus  diverses  président 

à  la  vie  morale  d'un  être  humain,  dans  cette  mesure-là  on  a  la 
perfection  de  la  vie  morale  sociale. 

Mais,  précisément,  pour  que  toutes  ces  vertus  soient  ce 

qu'elles  doivent  être  et  qu'elles  aient,  dans  la  vie  morale  hu- 
maine, leur  plein  et  parfait  éclat,  il  nous  reste  à  parler  encore 

d'une  dernière  vertu  qui  ne  saurait  être  trop  remarquée  et  qui 

est  d'une  importance  extrême.  C'est  qu'en  effet  à  côté,  et  au- 
dessus  de  la  justice  particulière,  se  trouve,  nous  le  savons,  une 

autre  justice,  qui  s'appelle  la  justice  générale  ou  légale.  Nous 

en  avons  dit  plus  haut  la  nature,  le  rôle  et  l'excellence  (cf.  q.  58, 
art.  5-8).  Or,  cette  justice  générale  ou  légale,  qui  commande 

elle-même  en  quelque  sorte  à  toutes  les  parties  de  l'autre  jus- 
tice, requiert  à  son  tour  une  dernière  vertu  qui  assure  sa  tâche 

et  qui  soit  la  ressource  dernière  et  suprême  de  tout  dans 

l'ordre  de  la  justice.  Cette  vertu  n'a  pas  de  nom  bien  marqué 
ou  bien  distinct  dans  nos  langues,  autres  que  la  langue  grec- 

que. En  grec,  en  effet,  et  dans  ce  merveilleux  tableau  des 

vertus  morales  qui  constituent  les  livres  de  V Éthique  d' A^ristoie, 
elle  a,  en  même  temps  que  sa  place  très  marquée,  son  nom 

aussi  parfaitement  distinct.  Elle  s'appelle  iTzitUsioL  ;  et  c^la  veut 

dire  :  la  mesure,  l'équité,  le  sens  de  la  justice  ou  du  juste. 

N'ayant  pas  de  mot  unique  qui  traduise  toutes  ces  nuances, 
nous  garderons  le  mot  grec  lui-même  ;  et  nous  appellerons  la 

vertu  dont  il  s'agit,  Vépikie.  C'est  d'elle  que  nous  devons  main- 

tenant nous  occuper.  Elle  va  faire  l'objet  de  la  question  sui- 
vante. 



QUESTION  CXX 

DE  L'EPIKIE 

Cette  question  comprend  deux  articles  : 

1°  Si  répikie  est  une  vertu  ? 
a°  Si  elle  est  une  partie  de  la  justice? 

Article  Premier. 

Si  répikie  est  une  vertu? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  l'épikie  n'est  pas  une 

vertu  ».  —  La  première  déclare  qu"  «  aucune  vertu  n'enlève 

une  autre  vertu.  Or,  l'épikie  enlève  d'autres  vertus;  car  elle 

enlève  ce  qui  est  juste  selon  la  loi  ;  et  elle  semble  s'opposer  à 

la  sévérité.  Donc  l'épikie  n'est  pas  une  vertu  ».  —  La  seconde 
objection  apporte  un  texte  de  «  saint  Augustin  »,  qui  «  dit, 

au  livre  de  la  Vraie  religion  (ch.  xxxi)  :  Dans  ces  sortes  de  lois 

temporelles ,  bien  que  les  hommes  puissent  en  juger  quand  ils  les 

font,  après  quelles  ont  été  faites  et  mises  en  vigueur,  il  ne  sera 

plus  permis  au  juge  d'en  juger,  mais  il  devra  juger  d'après  elles. 

Or,  celui  qui  pratique  l'épikie  semble  juger  de  la  loi,  alors 

qu'il  estime  qu'elle  ne  doit  pas  être  observée  en  tel  cas  parti- 

culier. Donc  répikie  est  un  vice  plutôt  qu'une  vertu  ».  —  La 

troisième  objection  fait  remarquer  qu'  «  il  semble  appartenir  à 

l'épikie,  qu'on  prenne  garde  à  l'intention  du  législateur; 

comme  Aristote  le  dit  au  livre  V  de  {'Éthique  (ch.  x,  n.  5;  de 

S.  Th.,  leç.  i6).  Or,  interpréter  l'intention  du  législateur  appar- 

tient seulement  au  prince;  aussi  bien  l'Empereur  dit,  dans  le 

Gode,  des  Lois  et  des  Constitutions  des  Princes  :  Il  n'appartient 
XII.  —  La  Religion.  47 



738  SOMME    THéOLOGIQLE. 

qu'à  nous  seuls  de  considérer  l'iiilerprélaiion  (jni  s'inlerpose  entre 

iéquilé  et  le  droit.  Donc  l'acte  de  l't''|)ik.ie  est  illicite.  Et,  par 

suite,  répikie  n'est  pas  une  vertu  ». 

L'argument  sed  contra  oppose  qu'  «  Arislote,  au  livre  V  de 
Y  Éthique  (endroit  précité,  n.  8),  en  fait  une  vertu  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  rappelle  que  n  comme 
il  a  été  dit  plus  haut,  quand  il  était  cjuestion  des  lois  (/"-S"', 
q.  96,  art.  6),  parce  que  les  actes  humains  consistent  en  des 

choses  particulières  contingentes  qui  peuvent  variera  l'infini, 

il  n'a  pas  été  possihle  d'établir  une  règle  de  loi  qui  s'applique 
dans  tous  les  cas  ;  mais  les  législateurs  prennent  garde  à  ce  qui 

arrive  le  plus  souvent  et  portent  leur  loi  dans  ce  sens  :  loi  que 

cependant  on  ne  pourrait  observer  en  certains  cas,  sans  aller 

contre  l'équité  de  la  justice,  et  contre  le  bien  commun,  que  la 

loi  se  propose.  C'est  ainsi  que  la  loi  a  statué  que  les  dépôts 

doivent  être  rendus,  parce  que,  dans  la  plupart  des  cas,  c'est 

chose  juste;  il  arrive  cependant  que  parfois  c'est  chose  nuisi- 

ble :  tel  le  cas  d'un  fou  furieux  qui  aurait  confié  un  glaive 
en  dépôt,  et  qui  le  redemanderait  dans  son  état  de  folie;  ou 

encore  celui  d'un  homme  qui  redemanderait  son  dépôt  pour 
combattre  la  patrie.  Dans  ces  cas  et  dans  tous  les  cas  sembla- 

bles, ce  serait  un  mal  de  suivre  la  loi  marquée;  et  c'est  un  bien 
de  suivre,  en  laissant  les  paroles  ou  le  texte  de  la  loi,  ce  que 

demande  la  raison  de  justice  et  l'utilité  commune.  Or,  c'est  à 

cela  qu'est  ordonnée  Vépikie,  appelée  chez  nous  Véquité.  Par  où 

l'on  voit  que  l'épikie  est  une  vertu  ». 

L'ad  primuni  fait  observer  que  «  celui  qui  pratique  l'épikie  ne 
laisse  point  le  juste  pur  et  simple,  mais  le  juste  déterminé  par 

la  loi.  —  Son  acte  non  plus  ne  s'oppose  point  à  la  sévérité, 
qui  suit  la  vérité  de  la  loi  quand  il  le  faut  ;  mais  suivre  les 

paroles  de  la  loi,  quand  il  ne  le  faut  pas,  serait  chose  vicieuse. 
Aussi  bien  il  est  dit  dans  le  Gode,  des  Lois  et  des  Constitutions 

des  Princes  :  Il  n'est  pas  douteux  que  celui-là  agit  contre  la  loi, 

qui  s'en  tenant  aux  paroles  de  la  loi,  va  contre  la  volonté  de  la  loi  ». 

L'ad  secunduni  déclare  que  «  celui-là  juge  de  la  loi,  qui  dit 
que  la  loi  a  été  mal  faite.  Mais  celui  qui  dit  que  la  loi  ne  doit 

pas  être  observée  en  tel  cas  particulier,   ne  juge  pas  de  la  loi 
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elle-même;   il  juge  seulement  d'un  cas  particulier  qui  se  pré- 
sente ». 

Vad  tertiam  dit  que  «  l'interprétation  a  lieu  quand  il  y  a 

doute;  et,  dans  ces  cas,  il  n'est  point  permis  de  s'écarter  des 
paroles  de  la  loi  sans  la  détermination  du  prince  »  ou  de  celui 

qui  en  a  la  garde.  «  Mais,  dans  les  cas  manifestes,  ce  n'est 

point  d'interprétation,  mais  d'exécution,  qu'il  est  besoin  ». 

Ainsi  donc  l'épikie  est  une  vertu,  dont  le  rôle  est  d'incliner 
la  volonté  et  de  la  disposer  à  se  porter  comme  il  convient  oiî 

se  trouve  la  raison  de  justice,  malgré  l'obstacle  apparent  d'un 
texte  de  loi  qui  est  formulé  en  sens  contraire.  —  De  celte  vertu, 

quelle  sera  la  place  dans  l'ensemble  des  vertus  :  à  quelle  vertu 

se  rattache-t-elle  ;  faut-il  dire  qu'elle  est  une  partie  de  la  jus- 

tice? Saint  Thomas  va  nous  répondre  à  l'article  qui  suit. 

Article  II. 

Si  l'épikie  est  une  partie  de  la  justice? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  l'épikie  n'est  pas  une 
partie  delà  justice  ».  —  La  première  fait  observer  que  «  comme 
on  le  voit  par  ce  qui  a  été  déjà  dit  (q.  58,  art.  7),  il  est  une 

double  justice  :  l'une,  particulière;  et  l'autre,  légale.  Or,  l'épi- 

kie n'est  pas  une  partie  de  la  justice  particulière;  car  elle  s'étend 
à  toutes  les  vertus,  comme  aussi  la  justice  légale.  Semblable- 

ment,  elle  n'est  pas  une  partie  de  la  justice  légale;  car  elle  agit 
en  dehors  de  ce  qui  est  déterminé  par  la  loi.  Donc  il  semble 

que  l'épikie  n'est  pas  une  partie  de  la  justice  ».  —  La  seconde 

objection  dit  qu"  «  une  vertu  plus  importante  n'est  pas  assignée 
comme  partie  à  une  vertu  moins  importante;  car  aux  vertus 

cardinales,  comme  étant  principales,  sont  assignées  à  titre  de 

parties  les  vertus  secondaires.  Or,  l'épikie  semble  avoir  davan- 

tage la  raison  de  vertu  principale  que  la  justice  n'a  cette  rai- 

son-là; comme  son  nom  même  l'indique  :  ce  nom  est  composé, 

en  effet,  d'à-;,  qui  veut  dire  sar,  et  de  oixaiov,  qui  veut  àive  juste. 
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Donc  l'épilcie  n'est  pas  une  partie  de  la  justice  ».  —  La  troi- 

sième objection  déclare  que  «  l'épiliie  semble  être  la  même 

cliose  que  la  modestie.  Car,  dansl'Épître  aux  Philipjjiens,  cli.  iv 
(v.  5),  oiî  il  est  dit  :  Que  votre  modestie  soit  connue  de  tous  les 

hommes,  le  grec  a  le  mot  è::'.£'.xî;.  Or,  d'après  Cicéron  {Rhétori- 
que, liv.  II,  ch.  Liv),  la  modestie  est  une  partie  de  la  tempé- 

rance. Donc  l'épikie  n'est  pas  une  partie  de  la  justice  ». 

L'argument  sed  con//'«  en  appelle  à  «  Aristole  »,  qui  «  au  li- 
vre V  de  ï Éthique  {ch.  x,  n.  2,  3,  6  ;  de  S.  Th.,  Icç.  iG),  dit 

que  Y  objet  de  Vépikie  est  un  certain  juste  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  nous  rappelle  en  quel- 

ques mots  ce  qu'il  faut  savoir  ici  de  la  doctrine  relative  aux 
parties  qui  sont  assignées  à  telle  ou  telle  vertu.  «  Comme  il  a 

été  dit  plus  haut  (q.  48),  une  vertu  a  trois  sortes  de  parties  ; 

savoir  :  les  parties  subjectives,  intégrales  et  quasi  potentielles. 

Les  parties  subjectives  sont  celles  qui  reçoivent  d'une  façon  es- 

sentielle l'attribution  du  tout,  et  qui  sont  elles-mêmesen  moins; 

chose  qui  se  peut  produire  d'une  double  manière  :  quelquefois, 
en  effet,  une  chose  se  dit  de  plusieurs  selon  une  même  raison, 

comme  le  genre  animal  se  dit  du  cheval  et  du  bœuf  »  qui  sont 

ses  espèces;  «  d'autres  fois,  la  chose  se  dit  par  avant  et  après, 

comme  Vétre  qui  se  dit  d'abord  de  la  substance  et  ensuite  de 

l'accident.  Or,  l'épikie  est  une  partie  de  la  justice  communé- 
ment dite,  comme  étant  une  certaine  justice,  ainsi  que  le  dit 

Aristote,  au  livre  V  de  V Éthique  (endroit  précité,  n.  8).  Il  suit 

de  là  que  l'épikie  est  une  partie  subjective  de  la  justice.  Et  la 

justice  se  dit  de  l'épikie  avant  de  se  dire  même  de  la  justice 

légale;  car  la  justice  légale  est  dirigée  ou  corrigée  selon  l'épi- 

kie. Aussi  bien  l'épikie  est  comme  la  règle  supérieure  des  actes 
humains  ».  —  Elle  est  la  vertu  du  droit  naturel,  comme  la  jus- 

tice légale  est  la  vertu  générale  du  droit  légal. 

Vad  primuni  complète  cette  doctrine,  déjà  si  intéressante. 

«  L'épikie,  enseigne  saint  Thomas,  correspond  proprement  à 

la  justice  légale;  et  d'une  certaine  manière  elle  est  contenue 

sous  elle,  en  même  temps  que  d'une  autre  manière  elle  la  con- 
tient et  la  dépasse.  Si,  en  effet,  on  appelle  justice  légale,  celle 

qui  obéit  à  la  loi,  soit  quant  aux  paroles  de  la  loi,   soit  quant 
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à  l'intention  du  législateur,  qui  est  ce  qu'il  y  a  de  principal, 

dans  ce  cas  l'épikie  est  une  partie  de  la  justice  légale.  Si,  au 
contraire,  on  appelle  justice  légale  celle-là  seulement  qui  obéit 

à  la  loi  selon  les  paroles  de  la  loi,  dans  ce  cas  répikie  n'est  pas 
une  partie  de  la  justice  légale,  mais  une  partie  de  la  justice  en 

général,  qui  se  divise  contre  la  justice  légale,  comme  la  débor- 

dant et  la  dépassant  »  :  c'est  alors,  selon  qu'il  a  été  dit  au  corps 

de  l'article,  la  partie  supérieure  de  la  justice,  qui  a  pour  mis- 
sion ou  pour  objet  de  trancher  conformément  au  droit  naturel 

tout  conflit  ou  toute  diflîculté  qui  pourrait  naître  de  la  stricte 
observance  du  texte  de  la  loi. 

L'«rf  secLinduni  confirme  cette  remarque.  «  Comme  Aristote 

le  dit,  au  livre  V  de  VÉthique  (endroit  précité,  n.  2,  6),  l'épikie 
est  meilleure  qu'une  certaine  justice,  savoir  que  la  justice  légale, 
qui  garde  ou  observe  les  paroles  de  la  loi.  Toutefois,  parce 

qu'elle-même  est  une  certaine  justice,  elle  n'est  point  meilleure 

que  toute  justice  ».  Elle  est  seulement  ce  qu'il  y  a  de  meilleur 

ou  de  plus  excellent  et  de  principal  dans  tout  l'ordre  de  la  jus- 
tice. 

Uad  tertium  explique  qu'  «  il  appartient  à  l'épikie  d'être  une 

certaine  mesure,  savoir  par  rapport  à  l'observance  du  texte  de 
la  loi.  Mais  la  modestie  qui  est  assignée  comme  partie  de  la 

tempérance,  est  la  mesure  qui  s'applique  à  l'extérieur  de  la  vie 
de  l'homme,  savoir  à  sa  démarche,  à  sa  mise,  à  sa  tenue  et 

autres  choses  de  ce  genre.  Il  se  peut  toutefois  que  le  mot  d'épi- 

kie,  chez  les  Grecs,  s'applique,  par  une  sorte  de  similitude,  à 
tout  ce  qui  dit  une  certaine  mesure  »  ou  un  certain  tempéra- 

ment et  une  certaine  modération  ». 

L'épikie,  au  sens  strict  et  premier,  ou  selon  qu'on  la  dit  des 
choses  de  la  justice,  est  donc  une  certaine  justice,  qui  a  pour 

objet  propre  d'incliner  la  volonté  de  l'homme  à  suivre  toujours 

ce  que  l'équité  naturelle  requiert  lorsqu'il  peut  y  avoir  conflit 

entre  le  droit  naturel  et  le  droit  positif  ou  légal.  C'est  la  sau- 
vegarde suprême  de  la  justice,  au  point  le  plus  délicat  et  le 

plus  essentiel,  alors  qu'une  observance  étroite  et  mal  entendue 

d'un  texte  de  loi  ferait  qu'on  agirait  contre  les  droits  impres- 
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criptibles  de  la  plus  élémentaire  équité.  On  voit  lu  {)lace  de  cette 

vertu  dans  tout  l'ordre  de  la  justice.  Aussi  bien  saint  Thomas 
ne  pouvait-il  mieux  couronner  son  traité  de  la  justice  et  de  ses 

parties,  qu'en  nous  donnant,  comme  il  vient  de  le  faire,  la 
notion  exacte  de  cette  grande  vertu. 

La  vertu  de  justice  étant  l'une  des  grandes  vertus  cardinales, 
et  même,  en  mettant  à  part  la  vertu  de  prudence,  la  plus 

grande  des  vertus  cardinales,  il  ne  se  pouvait  pas  qu'elle  n'eût, 

lui  correspondant,  pour  la  parfaire,  dans  l'ordre  surnaturel  et 
divin,  un  des  sept  dons  du  Saint-Esprit.  Ce  don  est  celui  de 

piété.  Nous  devons  maintenant  nous  en  occuper;  et  c'est  ce 
que  va  faire  saint  Thomas  dans  la  question  suivante. 



QUESTION   CXXl 

DU  DON   DE  PIETE 

Cette  question  comprend  deux  articles  : 

i"  Si  la  piété  est  un  don  du  Saint-Esprit? 
2°  Qu'est-ce  qui  lui  correspond  dans  les  béatitudes  et  les  fruits. 

Article  Premier. 

Si  la  piété  est  un  don? 

Trois  objections  veulent  prouver  que  «  la  piété  n'est  pas  un 
don  ».  —  La  première  déclare  que  u  les  dons  diffèrent  des 

vertus,  ainsi  qu'il  a  été  vu  plus  haut  (^'-2«^  q.  68,  art.  i). 
Or,  la  piété  est  lune  des  vertus,  comme  il  a  été  vu  plus  haut 

(q.  loi,  art.  3).  Donc  la  piété  n'est  pas  un  don  ».  —  La 
seconde  objection  fait  remarquer  que  «  les  dons  sont  plus 

excellents  que  les  vertus,  surtout  que  les  vertus  morales,  comme 

il  a  été  vu  plus  haut  {l<'-'2"',  q.  68,  art.  8).  Or,  parmi  les  parties 

de  la  justice,  la  religion  l'emporte  sur  la  piété.  Si  donc  une 
partie  de  la  justice  devait  être  assignée  comme  don,  ce  serait 

la  religion  plutôt  que  la  piété  ».  —  La  troisième  objection 
rappelle  que  u  les  dons  demeurent  dans  la  Patrie,  et  les  actes 

des  dons,  comme  il  a  été  vu  plus  haut  (endroit  précité,  art  6). 

Or,  l'acte  de  la  piété  ne  peut  pas  demeurer  dans  la  Patrie. 
Saint  Grégoire  dit,  en  elfet,  au  livre  I  des  Morales  (ch.  xxxii 

ou  xv),  que  la  piété  remplit  les  entrailles  du  cœur  des  œuvres  de 

la  miséricorde  ;  elle  ne  sera  donc  point  dans  la  Patrie,  où  ne  se 

trouvera  aucune  misère.  Donc  la  piété  n'est  pas  un  don  ». 

L'argument  sed  contra  se  réfère  à  l'autorité  disaïe,  ch.  xi 
(v.  2),  oij  la  piété  est  mise  au  nombre  des  dons. 
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Au  corps  de  l'article,  saint  Tliomas  répond  (|ue  «  comme 
il  a  été  dit  plus  haut  (/"-S"*,  q.  68,  art.  i  et  suiv.  ;  q.  69,  ait.  1  ), 
les  dons  du  Saint-Esprit  sont  de  certaines  dispositions  habi- 

tuelles de  l'âme  qui  la  rendent  prompte  à  revoir  la  motion  de 

l'Esprit-Saint.  Or,  entre  autres  choses,  le  Saint-Esprit  nous 
meut  à  ce  que  nous  ayons  pour  Dieu  une  certaine  affection 

filiale;  selon  cette  parole  de  l'Épître  aux  Romains,  ch.  vin 

(v.  i5)  :  Vous  avez  reçu  C Esprit  de  l'adoption  des  enfants,  en  qui 

nous  nous  écrions  :  Abba!  Père!  Et  parce  qu'il  appartient  pro- 
prement à  la  piété  de  rendre  au  père  les  devoirs  et  le  culte 

qu'on  lui  doit  (Gicéron,  Rhétorique,  liv.  II,  ch.  lu),  il  s'ensuit 
que  la  piété  par  laquelle  nous  rendons  à  Dieu,  comme  au  Père, 

notre  culte  et  nos  devoirs  par  l'action  de  l'Esprit-Saint,  est  un 
don  du  Saint-Esprit  ».  —  Nous  pouvons  déjà  voir,  à  la  lumière 

de  ce  corps  d'article,  la  nature  et  le  rôle  et  l'excellence  du  don 
de  piété.  Les  réponses  aux  objections  vont  compléter  encore 
celte  admirable  doctrine. 

h'ad  primain  fait  observer  que  «  la  piété  qui  rend  au  père 

charnel  les  devoirs  et  le  culte  qu'on  lui  doit  est  une  vertu; 
mais  la  piété  qui  est  un  don,  rend  ces  devoirs  et  ce  culte  à 

Dieu,  comme  au  Père  »  des  enfants  d'adoption,  que  nous 
sommes  par  sa  grâce. 

L'rtd  secundum  dit  que  «  rendre  un  culte  à  Dieu  comme 
au  Créateur  »  de  toutes  choses,  «  ce  que  fait  la  religion,  est 

chose  plus  excellente  que  de  rendre  un  culte  au  père  charnel, 

ce  que  fait  la  vertu  de  piété.  Mais  rendre  un  culte  à  Dieu, 

comme  au  Père  »  de  ses  enfants  d'adoption  par  la  grâce,  «  est 
encore  chose  plus  excellente  que  de  rendre  un  culte  à  Dieu, 

comme  au  Créateur  et  au  Maître  ou  Seigneur.  Et  voilà  pour- 

quoi la  religion  l'emporte  sur  la  vertu  de  piété;  mais  le  don 

de  piété  l'emporte  sur  la  vertu  de  religion  ». 

Uad  tertium  explique  que  «  par  la  vertu  de  piété,  l'homme 
rend  ses  devoirs  et  son  culte  non  seulement  au  père  charnel, 

mais  aussi  à  tous  ceux  qui  lui  sont  joints  parle  lien  du  sang, 

en  raison  de  quoi  ils  appartiennent  au  père;  et  de  même  aussi 

le  don  de  piété  rend  son  culte  et  ses  devoirs  non  seulement  à 

Dieu,  mais  à  tous  les  hommes  en  tant  qu'ils  appartiennent  à 
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Dieu  »,  étant  tous  ou  pouvant  être  ses  enfants  d'adoption  par 
la  grâce.  «  Aussi  bien  est-ce  à  la  piété,  don  du  Saint-Esprit, 

qu'il  appartient  d'honorer  les  saints;  de  ne  pas  contredire  à 

l'Écriture  Sainte,  soit  qu'on  l'entende,  soif  qu'on  ne  l'entende  pas, 
comme  le  dit  saint  Augustin,  au  livre  II  de  [a  Doctrine  chré- 

tienne (cil;  vu).  C'est  elle  aussi  qui  par  voie  de  conséquence 
subvient  à  ceux  qui  sont  dans  la  misère.  Et  bien  que  cet  acte 

ne  doive  plus  avoir  lieu  dans  la  Patrie,  surtout  après  le  jour 

du  jugement,  aura  toujours  lieu  cependant  l'acte  principal  de 

la  piété,  qui  est  de  révérer  Dieu  d'un  mouvement  de  piété 
filiale,  chose  qui  se  produira  alors  dans  toute  sa  perfection, 

selon  cette  parole  du  livre  de  la  Sagesse,  ch.  v  (v.  5)  :  Voilà 

comment  ils  ont  été  comptés  pcwmi  les  enfants  de  Dieu.  Demeurera 
aussi  le  mutuel  honneur  des  saintsentreeux.  Mais  maintenant, 

et  jusqu'au  jour  du  jugement,  les  saints  ont  aussi  pitié  de  ceux 
([ui  vivent  dans  les  misères  de  cette  vie  ». 

On  le  voit  :  ledon  de  piété  est  ce  qui  assure  et  fait  s'épanouir 

dans  toute  sa  perfection  l'harmonie  des  rapports  de  famille 
dans  la  grande  famille  divine  que  constituent  avec  Dieu,  leur 

Père,  tous  les  saints  devenus  ou  appelés  à  devenir  enfants  de 

Dieu  par  l'adoption  de  la  grâce.  Ce  qu'est  la  vertu  de  piété  dans 
la  famille  humaine,  famille  au  sens  strict  de  la  maison  pater- 

nelle, ou  famille  au  sens  plus  étendu  de  patrie,  le  don  de  piété 

l'est  dans  la  famille  divine.  C'est  par  lui  que  les  anges  et  les 

saints  traitent  avec  Dieu  comme  avec  un  Père,  et  qu'ils  trai- 
tent aussi  entre  eux  comme  avec  les  enfants  du  même  Père, 

soit  ici  sur  cette  terre,  soit  plus  tard  et  éternellement  dans  le 

ciel.  Nous  comprenons  aisément,  après  ce  lumineux  exposé, 

dans  quel  sens  supérieur  est  employé  le  mot  piété,  quand  on 

l'applique,  dans  la  langue  chrétienne,  aux  choses  de  Dieu  et 

des  saints.  Ce  n'est  plus  de  la  simple  vertu  de  piété  qu'il  s'agit, 

ou  de  la  vertu  d'observance,  qui,  du  reste,  au  sens  strict  ne 

s'appliqueraient  point  aux  choses  de  Dieu,  relevant,  propre- 
ment, de  la  vertu  de  religion  ;  mais  d'une  disposition  affective 

habituelle,  qui  domine  tout  ensemble  et  la  vertu  de  religion, 

et  la  vertu  stricte  de  justice,  et  toutes  les  autres  parties  poteii- 
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lielles  de  cette  vertu,  dont  nous  avons  pu  parler  comme  des- 
tinées à  perfectionner  les  rapports  des  hommes  entre  eux.  Le 

don  de  piété  présuppose  assurément  toutes  ces  vertus;  mais  il 

apporte  un  quelque  chose  de  nouveau  et  de  tianscendanl 

qu'aucune  de  ces  vertus  ne  peut  donner,  et  qui,  sous  l'action 

de  l'Esprit-Sainl,  seul  à  même  d'avoir  dans  toute  leur  perfec- 
tion les  sentiments  affectifs  qui  conviennent  au  sein  de  la 

famille  divine,  permet  à  toute  créature  angélique  ou  humaine 

de  traiter  avec  Dieu  et  entre  elles  selon  que  le  demande  la  su- 

blime dignité  et  prérogative  de  membre  d'une  telle  famille. 
Quelle  merveille  que  ce  don  de  piété!  Et  quelle  distance  infinie 

devra  exister  toujours  entre  ceux  qui  le  possèdent  et  par  lui 

s'abandonnent  totalement  à  l'action  de  l'Esprit-Saint  unissant 
ainsi  entre  eux  et  avec  Dieu  leur  Père  tous  les  membres  de  la 

famille  divine,  et  ceux  qui  n'ont  point  de  part  à  cette  vie, 

—  auraient-ils  d'ailleurs,  par  impossible,  même  dans  la  plus 
absolue  perfection,  toutes  les  vertus  que  ce  don  est  appelé  à 
rehausser. 

Après  nous  avoir  dit  ce  qu'est  le  don  de  piété,  saint  Thomas 
se  demande  quelle  est  parmi  les  béatitudes  celle  qui  lui  corres- 

pond. C'est  l'objet  de  l'article  qui  suit. 

Article  II. 

Si  au  don  de  piété  correspond  la  seconde  béatitude,  savoir 
Bienheureux  les  doux. 

Trois  objections  veulent  prouver  (jue  «  ne  correspond  point, 

au  don  de  piété,  la  seconde  béatitude;  savoir  :  heureux  les 

doux  ».  —  La  première  dit  que  «  la  piété  est  un  don,  répon- 
dant à  la  justice.  Or,  à  la  justice  appartient  plutôt  la  quatrième 

béatitude,  qui  est  :  Heureux  ceux  qui  ont  faim  et  soif  de  la 

justice;  ou  encore  la  cinquième,  Heureux  les  miséricordieux, 

parce  que,  comme  il  a  été  dit  (art.  préc. ,  ad  5""'),  les  œuvres 
de   miséricorde   appartiennent   à  la   piété  (cf.  q.    loi,   art.    i, 
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ad  2"'";  art.  /i,  ad  5""").  Donc  la  seconde  béatitude  ne  correspond 

point  au  don  de  piété  ».  —  La  seconde  objection  fait  observer 

que  «  le  don  de  piété  est  dirigé  par  le  don  de  science,  ajouté 

dans  l'énumération  des  dons  par  Isaïe,  ch.  xi  (v.  2).  Or,  ce 

qui  dirige  et  ce  qui  est  dirigé  s'étendent  à  la  même  chose. 

Puis  donc  qu'à  la  science  appartient  la  troisième  béatitude  ; 
savoir  :  Heureux  ceux  qui  pleurent,  il  semble  que  la  seconde 

béatitude  n'appartient  pas  à  la  piété  ».  —  La  troisième  objec- 
tion déclare  que  c  les  fruits  correspondent  aux  béatitudes 

et  aux  dons,  comme  il  a  été  vu  plus  haut  (/"-S"'',  q.  70, 

art  2).  Or,  parmi  les  fruits,  la  bonté  et  la  bénignité  semblent 

davantage  convenir  avec  la  piété,  que  la  mansuétude,  laquelle 

appartient  à  la  douceur.  Donc  la  seconde  béatitude  ne  correspond 

point  au  don  de  piété  ». 

L'argument  sed  contra  est  le  mot  formel  de  «  saint  Augustin  », 
qui  «  dit,  au  livre  du  Sermon  sur  la  Montagne  (liv.  I,  ch.  iv)  : 

La  piété  convient  aux  doux  » . 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  fait  remarquer  que 

«  dans  l'adaptation  des  béatitudes  aux  dons,  une  double  conve- 

nance peut  être  observée.  —  L'une  est  selon  la  raison  de  l'ordre  ; 
et  c'est  celle  que  saint  Augustin  semble  avoir  suivie.  Aussi 
bien  il  attribue  la  première  béatitude  au  dernier  don,  qui  est 

celui  de  la  crainte;  la  seconde,  savoir  :  Heureux  les  doux,  il 

l'attribue  au  don  de  piété;  et  ainsi  de  suite  pour  les  autres.  — 
Une  autre  convenance  peut  être  considérée  selon  la  raison 

propre  du  don  et  de  la  béatitude.  De  ce  chef,  il  faudrait  adapter 

les  béatitudes  aux  dons,  selon  les  objets  et  les  actes.  Et-,  alors, 
à  la  piété  correspondrait  plutôt  la  quatrième  et  la  cinquième 

béatitude,  que  la  seconde.  Toutefois,  la  seconde  a  même  ainsi 

une  certaine  convenance  avec  la  piété,  en  ce  sens  que  par  la 

mansuétude  sont  enlevés  les  empêchements  des  actes  de  la 

piété  ». 
u  Et,  par  là,  déclare  saint  Thomas,  la  première  objection  se 

trouve  résolue  », 

L'ad  secundum  répond  dans  le  même  sens.  «  Selon  la  pro- 
priété des  béatitudes  et  des  dons,  il  faut  que  la  même  béatitude 

corresponde  à  la  science  et  à  la, piété.  Mais  selon  la  raison  de 



7^8  SOMME    THÉOLOGIQUE. 

l'ordre  »  ou  de  l'énutnération,  «  diverses  béatitudes  leur  sont 

adaptées,  en  tenant  compte  cependant  d'une  certaine  conve- 

nance, comme  il  a  été  dit  »  (au  corps  de  l'article). 

L'rtd  lert'min  dit  que  «  la  bonté  et  la  béni^niité  dans  les  fruits, 
peuvent  être  attribuées  directement  à  la  piété;  la  mansuétude, 

au  contraire,  lui  est  attribuée  indirectement,  selon  qu'elle 

enlève  les  empêchements  des  actes  de  la  piété,  ainsi  qu'il  a 
été  dit  ». 

Et  avec  cette  question  du  don  de  piété  s'achève  pour  nous 
ce  qui  avait  trait  aux  habitus  concernant  la  justice.  —  Il  ne 

nous  reste  plus,  pour  clore  tout  le  traité,  qu'à  dire  un  mot  des 
préceptes  relatifs  à  celle  vertu.  Ces  préceptes,  nous  Talions  voir, 

ne  sont  pas  autres  que  ceux  du  Décalogue.  Nous  avons  déjà 

traité  du  Décalague  en  lui-même,  quand  il  s'est  agi  de  la  loi 

ancienne  {l"-2"'',  q.  loo).  Mais  nous  l'éludiions  alors  sous  sa 
raison  de  loi  promulguée  par  Dieu.  Ici,  présupposant  tout  ce 

qui  a  été  déjà  dit  du  Décalogue  sous  ce  jour,  nous  devons  le 

considérer,  en  tant  qu'il  se  rapporte  proprement  à  la  vertu  de 

justice.  —  Ce  va  être  l'objet  de  la  question  suivante. 



QUESTION  CXXII 

DES  PRÉCEPTES  DE  LA  JUSTICE 

Cette  question  comprend  six  articles  : 

1°  Si  les  préceptes  du  Décalogue  sont  des  préceptes  de  la  justice  ? 
2°  Du  premier  précepte  du  Décalogue. 
3°  Du  second. 
4°  Du  troisième. 
5°  Du  quatrième. 
6°  Des  six  autres. 

Article  Premier. 

Si  les  préceptes  du  Décalogue  sont  des  préceptes 
de  la  justice? 

Quatre  objections  veulent  prouver  que  «  les  préceptes  du 

Décalogue  ne  sont  point  des  préceptes  de  la  justice  ».  —  La 

première  déclare  que  «  l'intention  du  législateur  est  de  faire  des 
citoyens  vertueux  selon  tout  genre  de  vertu,  comme  il  est  dit 

au  livre  II  de  l'Éthique  (ch.  i,  n.  i5;  de  S.  Th.,  leç.  i)  ;  aussi 

bien  est-il  dit  aussi  au  livre  Y  de  l'Éthique  (ch.  i,  n.  i4;  de 
S.  Th.,  leç.  2),  que  les  préceptes  de  la  loi  portent  sur  tous  les 

actes  de  toutes  les  vertus.  Or,  les  préceptes  du  Décalogue  sont 

les  premiers  principes  de  toute  la  loi  divine.  Donc  les  pré- 

ceptes du  Décalogue  n'appartiennent  pas  à  la  seule  justice  ». 
Cette  première  objection  nous  fait  voir  immédiatement  le  vrai 

sens  et  la  portée  de  la  question  actuelle.  Il  s'agit  vraiment  de 
savoir  si  tous  les  préceptes  du  Décalogue  sont  des  préceptes 

regardant  la  vertu  de  justice  et  ne  regardant  que  cette  vertu. — 

La  seconde  objection  dit  qu'  u  à  la  justice  semblent  appartenir 

surtout  les  préceptes  judiciaires  »,  comme  le  nom  même  l'in- 
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dique;  «  lesquels  se  divisenl  eonlie  les  préceptes  moraux, 

ainsi  qu'il  a  été  vu  plus  haut  (l"-2"',  q.  9g.  art.  '1).  Oi-,  les 
préceptes  du  Décaloguc  sont  des  préceptes  moiaux,  comme  il 

ressort  de  ce  qui  a  été  dit  plus  haut  (endroit  piécité,  q.  100, 

art.  3).  Donc  les  préceptes  du  Décalogue  ne  sont  |)oiiil  des 

préceptes  de  la  justice  ».  —  La  troisième  ohjcction  remarque 
que  «  la  loi  livre  surtout  des  préceptes  pour  les  actes  de  la 

justice  qui  touchent  au  bien  commun  ;  tels  les  offices  publics, 

et  autres  choses  de  ce  genre.  Or,  il  n'est  fait  aucune  mention 
de  cela  dans  les  préceptes  du  Décalogue.  Donc  il  semble  que 

les  préceptes  du  Décalogue  n'appartiennent  point  proprement 
à  la  justice  ».  —  La  quatrième  objection  rappelle  que  «  les 
préceptes  du  Décalogue  se  distinguent  en  deux  tables,  selon 

l'amour  de  Dieu  et  du  prochain,  qui  appartiennent  à  la  vertu 
de  charité.  Donc  les  préceptes  du  Décalogue  appartiennent 

plutôt  à  la  charité  qu'à  la  justice  ». 

L'argument  sed  contra  oppose  que  «  la  justice  seule  apparaît 
être  la  vertu  par  laquelle  nous  sommes  ordonnés  à  autrui.  Or, 

par  tous  les  préceptes  du  Décalogue  nous  sommes  ordonnés 

à  autrui;  comme  on  le  voit  en  les  parcourant  un  par  un. 

Donc  tous  les  préceptes  du  Décalogue  appartiennent  à  la  jus- 
tice ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas,  supposant  toute  la  doc- 
trine si  lumineusement  expli([uée  dans  la  question  100  de  la 

^"-2"*,  consacrée  au  Décalogue,  déclare  ici  purement  et  simple- 

ment, que  «  les  préceptes  du  Décalogue  sont  les  premiers  pré- 
ceptes de  la  loi,  auxquels  tout  de  suite  la  raison  naturelle 

donne  son  assentiment,  comme  étant  immédiatement  manifes- 

tes. Or,  il  est  immédiatement  manifeste  que  la  raison  de  dette 

ou  de  chose  due,  requise  pour  le  précepte,  appartient  à  la 

justice,  qui  se  réfère  à  autrui;  car,  dans  les  choses  qui  le 

regardent  lui-même,  il  semble,  au  premier  abord,  que  l'homme 

est  maître  de  soi  et  qu'il  lui  est  permis  de  faire  n'importe 
quoi  :  dans  les  choses,  au  contraire,  qui  regardent  autrui,  il 

apparaît  manifestement  que  l'homme  est  obligé  envers  autrui 

à  lui  rendre  ce  qu'il  lui  doit.  Et  voilà  pourquoi  il  fallait  que 
les  préceptes  du  Décalogue  appartiennent  à  la  justice.  Aussi 
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bien,  les  trois  premiers  portent  sur  les  actes  de  la  religion, 

qui  est  plus  excellente  et  la  première  de  toutes  les  parties  de  la 

justice;  le  quatrième  a  pour  objet  lacté  de  la  piété,  qui  est  la 

seconde  des  parties  de  la  justice;  ([uant  aux  six  autres,  ils  ont 

pour  objet  les  actes  de  la  justice  communément  dite,  qui  se 

considère  parmi  les  égaux  ». 

L'rtd  primum  accorde  que  «  la  loi  se  propose  de  rendre  tous 
les  hommes  vertueux  »  et  selon  toutes  les  vertus,  «  mais  dans 

un  certain  ordre;  en  ce  sens  qu'elle  leur  livre  d'abord  les  pré- 
ceptes qui  portent  sur  les  choses  où  est  plus  manifeste  la  raison 

de  dette,  ainsi  qu'il  a  été  dit  »  (au  corps  de  l'article). 
Vad  secundam  fait  observer  que  «  les  préceptes  judiciaires 

sont  de  certaines  déterminations  des  préceptes  moraux  selon 

qu'ils  sont  ordonnés  au  prochain:  comme  aussi  les  préceptes 
cérémoniels  sont  de  certaines  déterminations  des  préceptes 

moraux  selon  qu'ils  sont  ordonnés  à  Dieu  »,  ainsi  qu'il  a  été 
expliqué  dans  la  question  loo  de  la  l"-2'''',  à  propos  du  Déca- 
logue.  u  Aussi  bien  ni  les  uns  ni  les  autres  de  ces  préceptes  ne 

sont  contenus  dans  le  Décalogue.  Toutefois,  ils  sont  des  déter- 
minations de  ces  préceptes.  Et,  à  ce  titre,  ils  appartiennent  à 

la  justice  ». 

Lad  tertium  déclare  que  «  les  choses  qui  appartiennent  au 

bien  commum  doivent  être  dispensées  diversement  selon  la 

diversité  des  hommes.  Et  voilà  pourquoi  ces  choses-là  n'avaient 
pas  à  être  placées  parmi  les  préceptes  du  Décalogue;  mais 

parmi  les  préceptes  judiciaires  ». 

L'ad^aar^Mmditque  n  lespréceptesduDécalogue  appartiennent 
à  la  charité,  comme  à  leur  fin  ;  selon  cette  parole  de  la  pre- 

mière Épître  à  Tiinolhée,  ch.  i  (v.  5)  :  La  fin  du  précepte  est  la 

charité.  Mais  ils  appartiennent  à  la  justice,  en  tant  qu'ils  ont 
pour  objet  immédiatement  les  actes  de  la  justice  ».  —  Xous 
avions  longuement  expliqué,  dans  la  question  du  Décalogue, 

ce  point  de  doctrine  si  important,  que  la  charité  et  son  double 

précepte  domine  tous  les  préceptes  du  Décalogue  et  se  réalise 

par  eux,  en  ce  qui  est  surtout  d'écarter  les  actes  qui  lui  sont 
incompatibles  ;  mais  les  préceptes  du  Décalogue  ne  sont  point, 

à  proprement  parler,  des  préceptes  de  la  charité,  non  pas  même 
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ceux  de  la  première  table,  ni  le  premier  d'entre  eux  :  ils  sont 
tous  des  préceptes  de  la  vertu  de  justice. 

Cette  doctrine,  nous  l'avons  déjà  souligné,  est  dune  grande 

portée  dans  tout  l'ordre  de  la  science  morale  et  de  son  organi- 

sation. Nous  voyons  ici  comment  l'organisation  de  l'enseigne- 
ment de  la  morale  en  le  rattachant  aux  préceptes  du 

Décalogue,  et  aux  préceptes  de  l'Église,  qui  ne  sont  que  la 

détermination  de  quelques-uns  d'entre  eux,  peut  être  très 

adaptée  à  l'enseignement  catéchistique  élémentaire,  qui  doit 

se  faire  en  suivant  l'ordre  de  ce  qui  est  tout  de  suite  manifeste 

pour  tous;  mais,  s'il  s'agit  de  l'organisation  scientifique  ou 
théologique  de  cet  enseignement,  une  telle  méthode  est  im- 

parfaite. Car,  outre  les  raisons  que  nous  en  avait  données 

saint  Thomas  dans  le  Prologue  de  la  Secimda-Secundœ ,  nous 

voyons,  par  le  présent  article,  qu'à  vrai  dire  l'explication  des 
préceptes  de  Décalogue  ne  porte  que  sur  les  devoirs  de 

l'homme  envers  Dieu  ou  envers  le  prochain,  ou  sur  les  seuls 
actes  de  la  vertu  de  justice;  non  sur  les  devoirs  envers  soi,  ou 

sur  les  actes  des  vertus  de  force  et  de  tempérance,  si  ce  n'est 

en  tant  qu'ils  retombent,  par  leurs  actes  extérieurs,  dans  le 

domaine  de  la  justice.  Et,  sans  doute,  nous  l'avons  dit  aussi, 
en  expliquant  la  question  du  Décalogue  (i^-S"*^,  q.  loo,  art.  3 
et  II),  tous  les  autres  préceptes  moraux  peuvent  se  ramener 

aux  préceptes  du  Décalogue;  mais  le  lien  ({ui  les  y  rattache 

n'est  pas  toujours  bien  apparent  :  et  encore  faut-il  un  grand 

art  pour  aller  chercher  ces  divers  préceptes  dans  l'ensemble 
des  documents  révélés.  Combien  plus  rigoureux  et  plus  scien- 

tifique sera  l'exposé  de  la  science  morale  en  l'ordonnant  selon 
la  suite  des  vertus,  ainsi  que  nous  le  voyons  si  merveilleuse- 

ment fait  dans  la  Secunda-Secimdœ  de  notre  saint  Docteur. 

Aussi  bien  est-ce  à  cet  ordre  qu'il  faut  souhaiter  de  voir  la 

science  morale  revenir,  partout  où  elle  s'en  était  écartée  dans 

l'enseignement  de  la  théologie. 

Puisque  tous  les  préceptes  du  Décalogue  se  rapportent  pro- 
prement à  la   vertu  de  justice,    nous    devons  donc,   ici,  les 
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examiner  dans  le  détail,  sous  ce  jour.  D'abord,  les  trois  pre- 
miers, qui  se  rapportent  à  la  religion,  la  plus  importante  et  la 

première  de  toutes  les  parties  de  la  justice;  puis,  le  quatrième, 

qui  se  rapporte  à  la  vertu  de  piété;  et,  enfin,  les  six  autres,  qui 

se  rapportent  à  la  justice  ordinaire.  —  Nous  examinerons, 
dans  le  détail,  chacun  des  trois  premiers,  en  raison  de  leur 

importance.  Venons  immédiatement  au  premier.  Il  va  faire 

l'objet  de  l'article  qui  suit. 

Article  II. 

Si  le  premier  précepte  du  Décalogue  est  donné 
comme  il  convient? 

Pour  la  teneur  de  ce  premier  précepte,  comme  du  reste 

pour  les  suivants,  elle  se  trouve  exposée  en  son  entier  dans  la 

question  du  Décalogue  (/''-2''^  q.  loo).  —  Trois  objections 
veulent  prouver  que  «  le  premier  précepte  du  Décalogue  est 

donné  d'une  manière  qui  n'est  pas  à  propos  ».  —  La  première 

fait  observer  que  «  l'homme  est  plus  obligé  à  Dieu,  qu'il  ne 

l'est  à  son  père  charnel;  selon  cette  parole  de  l'Épître  aux 
Hébreux,  ch.  xii  (v.  9)  :  Combien  plus  obéirons-nous  au  Père  de 
nos  esprits  et  nous  vivrons.  Or,  le  précepte  de  la  piété  qui  rend 

au  père  l'honneur  qu'on  lui  doit  est  donné  par  mode  de  pré- 
cepte affîrmalif,  quand  il  est  dit  {Exode,  ch.  xx,  v.  12)  : 

Honore  ton  père  et  ta  père.  Donc  à  plus  forte  raison  le  premier 

précepte  de  la  religion,  qui  honore  Dieu,  devait  être  donné 

par  mode  de  précepte  affîrmatif,  alors  surtout  que  l'affirmation 
précède  naturellement  la  négation  ».  —  La  seconde  objection 
déclare  que  «  le  premier  précepte  du  Décalogue  appartient  à  la 

religion,  comme  il  a  été  dit  (art.  préc).  Or,  la  religion,  étant 

une  vertu  une,  a  un  acte  un.  D'autre  part,  dans  le  premier 
précepte  se  trouvent  défendus  trois  actes.  Il  est  dit,  en  effet, 

d'abord  :  Tu  n'auras  point  des  dieux  étrangers  en  ma  présence  ; 

puis,  il  est  dit  :  Tu  ne  te  Jeras  point  d'objet  taillé  et  sculpté;  et 
enfin  :  Tu  ne  les  adoreras  point,  ni  ne  leur  rendras  un  culte.  Donc 

XII.  —  La  Religion.  48 
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c'est  mal  à  propos  que  le  premier  précepte  est  livré  ».  —  La 
troisième  objection  en  appelle  à  saint  Augustin  »,  qui  «  dit, 

au  livre  des  Dix  cordes  (parmi  les  œuvres  de  saint  Augustin), 

que  le  premier  précepte  exclut  le  vice  de  la  superstition.  Or,  il 

est  bien  d'autres  superstitions  nuisibles,  en  dehors  de  l'idolâ- 

trie, comme  il  a  été  dit  plus  haut  (q.  92,  art.  2).  C'est  donc 

d'une  manière  insuffisante  qu'est  prohibée  la  seule  idolâtrie  ». 

L'argument  sed  contra  se  contente  d'invoquer  «  l'autorité  de 

l'Ecriture  »  qui  «  est  en  sens  contraire  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  répond  qu'  «  il  appartient 
à  la  loi  de  faire  les  hommes  bons.  Et  voilà  pourquoi  il  faut 

que  les  préceptes  de  la  loi  soient  ordonnés  selon  l'ordre  de 

génération,  c'est-à-dire  selon  l'ordre  où  l'homme  devient  bon. 
Dans  cet  ordre  de  la  génération,  deux  choses  doivent  être 

considérées.  —  La  première  est  que  cest  la  première  partie 

qui  doit  être  établie  tout  d'abord  :  c'est  ainsi  que  dans  la 

génération  de  l'animal,  le  cœur  est  d'abord  produit;  et,  dans 

la  construction  de  la  maison,  on  pose  d'abord  le  fondement. 

Or,  dans  la  bonté  de  l'âme,  la  première  partie  est  la  bonté  de 

la  volonté,  qui  fait  que  l'homme  use  bien  de  tout  ce  qu'il  y  a 
de  bon  en  lui.  D'autre  part,  la  bonté  de  la  volonté  se  consi- 

dère en  raison  de  son  objet,  qui  est  la  fin.  Il  fallait  donc  qu'en 

celui  qui  devait  être  ordonné  par  la  loi  à  la  vertu,  fût  d'abord 

posé  comme  le  fondement  de  la  religion  par  laquelle  l'homme 

est  ordonné,  selon  qu'il  convient,  à  Dieu,  qui  est  la  fin  dernière 
de  la  volonté  humaine.  —  Il  faut  aussi  considérer  dans  l'ordre 

de  la  génération  ou  de  la  constitution  d'une  chose,  que  d'a- 
bord sont  enlevées  les  choses  contraires  et  les  empêchements  : 

c'est  ainsi  que  l'agriculteur  purifie  d'abord  son  champ,  et  puis 
jette  la  semence,  selon  cette  parole  de  Jérémie,  ch.  iv  (v.  3)  : 

Défrichez  vos  jachères,  et  ne  semez  pas  dans  les  épines.  Et,  à 

cause  de  cela,  il  fallait  qu'au  sujet  de  la  religion,  la  formation 

de  l'homme  commence  par  l'exclusion  de  ce  qui  faisait  obsta- 
cle à  la  vraie  religion.  Et  parce  que  le  principal  obstacle  à  la 

religion  est  que  l'homme  s'attache  à  une  fausse  divinité,  selon 
celte  parole  marquée  en  saint  Matthieu,  ch.  vi  (v.  2^)  :  Vous 

ne  pouvez  pas  servir  Dieu  et  Mammon,  à  cause  de  cela  dans  le 
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premier  précepte  de  la  loi  c'est  le  culte  des  faux  dieux  qui  est 
exclu  ». 

Uad  primum  dit  que  «  même  au  sujet  de  la  religion,  on  a  un 

précepte  affirmalif;  et  c'est  celui-ci  :  Souviens-toi  de  sanctifier 

le  jour  du  sabbat.  Mais  il  fallait  mettre  d'abord  les  préceptes 
négatifs,  destinés  à  enlever  les  empêchements  de  la  religion. 

Bien  qu'en  effet  l'affirmation  précède  naturellement  la  néga- 

tion, cependant,  quand  il  s'agit  de  l'ordre  de  génération,  la 

négation,  qui  écarte  les  obstacles,  doit  venir  d'abord,  comme 

il  a  été  dit  (au  corps  de  l'article).  Et  surtout  dans  les  choses 

divines,  où  les  négations  l'emportent  sur  les  affirmations,  en 
raison  de  notre  insulfisance,  selon  que  le  dit  saint  Denys,  au 

chapitre  second  de  la  Hiérarchie  céleste  ». 

L'rtd  secundum  explique  que  «  le  culte  des  dieux  étrangers 

se  pratiquait  d'une  double  manière  chez  certains  hommes.  — 
Quelques-uns,  en  effet,  adoraient  comme  dieux  certaines  créa- 

tures, sans  recourir  à  des  images  ou  statues;  et  c'est  ce  qui 
fait  dire  à  Varron,  que  les  anciens  Romains  eurent  longtemps 

un  culte  de  leurs  dieux  sans  statues  ou  images  (cf.  S.  Augus- 
tin, de  la  Cité  de  Dieu,  liv.  lY,  ch.  xxxi).  Ce  culte  est  celui  qui 

est  défendu  d'abord,  quand  il  est  dit  :  Tu  n'auras  point  des 

dieux  étrangers.  —  D'autres  avaient  le  culte  des  faux  dieux 
sous  la  forme  de  certaines  images.  Et  voilà  pourquoi  est  dé- 

fendu opportunément,  soit  l'établissement  des  images  elles- 

mêmes,  quand  il  est  dit  :  Ta  ne  feras  point  pour  toi  d'objet  taillé 
ou  sculpté;  et  le  culte  de  ces  images,  quand  il  est  dit  :  Tu  ne 

leur  rendras  point  de  culte,  etc.  » 

Uad  tertium  fait  observer  que  «  toutes  les  autres  supersti- 

tions procèdent  d'un  certain  pacte  conclu  avec  le  démon  d'une 
façon  tacite  ou  expresse.  Et  voilà  pourquoi  toutes  sont  com- 

prises dans  cette  défense  :  Tu  n'auras  point  des  dieux  étran- 
gers ». 

Le  premier  précepte  du  Décalogue,  dans  l'ordre  des  préceptes 
de  la  justice,  se  trouve  être  excellemment  formulé;  car  il  fal- 

lait que  la  volonté  de  l'homme  fût  d'abord  ordonnée  à  Dieu 
qui  est  sa  fin,  en  excluant  en  premier  lieu  ce  qui  en  était  le 
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premier  obstacle.  —  Voyons  muinlenant  si  l'ordre  du  second 
précepte  est  également  justifié.  Saint  Thomas  va  nous  le  mon- 

trer dans  l'article  qui  suit. 

Article  III. 

Si  le  second  précepte  du  Décalogue  est  donné 
comme  il  convient? 

Cinq  objections  veulent  prouver  que  «  le  second  précepte 

du  Décalogue  n'est  point  donné  comme  il  convient  ».  —  La 
piemière  dit  que  «  ce  précepte  :  Tu  ne  prendras  point  le  nom  de 

ton  Dieu  en  vain,  est  exposé  par  la  glose,  comme  il  suit  :  {Exode, 

ch.  XX,  v.  7;  cf.  Deutéronome,  ch.  v,  v,  11);  c'est-à-dire  :  Tu 

n'estimeras  point  que  le  Fils  de  Dieu  soit  une  créature,  par  où  se 

trouve  prohibée  l'erreur  contre  la  foi.  Et,  au  Deutéronome, 

ch.  V  (v.  Il),  l'exposition  dit  :  Tu  ne  prendras  point  le  nom  de 
ton  Dieu  en  vain;  savoir  :  en  attribuant  le  nom  de  Dieu  au  bois  et 

à  la  pierre;  par  où  est  prohibée  la  confession  erronée,  qui  est 

un  acte  d'infidélité,  comme  l'erreur.  D'autre  part,  l'infidélité 
est  antérieure  à  la  superstition;  comme  la  foi,  à  la  religion. 

Donc  il  aurait  fallu  que  ce  précepte  fût  mis  avant  le  premier, 

où  est  prohibée  la  superstition  ».  —  La  seconde  objection  fait 
observer  que  «  le  nom  de  Dieu  se  prend  à  des  fins  multiples; 

comme  pour  la  louange,  pour  l'accomplissement  des  miracles, 
et  universellement  pour  toutes  les  choses  que  nous  disons  ou 

que  nous  faisons;  selon  celte  parole  de  l'Épître  aux  Colossiens, 
ch.  III  (v.  17)  :  Tout  ce  que  vous  faites,  quoi  que  ce  soit,  en  pa- 

role ou  en  acte,  faites-le  au  nom  du  Seigneur.  Il  semble  donc 

que  le  précepte  qui  défend  de  prendre  le  nom  de  Dieu  en  vain, 

est  plus  universel  que  le  précepte  qui  défend  la  superstition. 

Et,  par  conséquent,  il  aurait  dû  venir  avant  lui  ».  —  La  troi- 

sième objection  en  appelle  encore  à  l'explication  de  la  glose, 
où  «  dans  V Exode,  ch.  xx  (v.  7),  on  expose  ce  précepte  :  Tu 

ne  prendras  point  le  nom  de  ton  Dieu  en  vain;  c'est-à-dire  :  en 
jurant  pour  rien.  Par  où  semble  prohibé  le  serment  vain,  qui 
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se  fait  sans  jugement.  Or,  le  faux  serment,  qui  n'a  pas  la 
vérité,  est  beaucoup  plus  grave;  et  pareillement  aussi,  le  juge- 

ment injuste,  qui  n'a  pas  la  justice  (cf.  q.  89,  art.  3;  q.  98, 
art.  i).  Donc  ces  deux  dernières  sortes  de  parjure  auraient  dû 

être  plutôt  visées  dans  le  second  précepte  ».  —  La  quatrième 
objection  déclare  que  «  le  blasphème  ou  tout  autre  péché  qui 
consiste  en  paroles  ou  en  actions  injurieuses  à  Dieu  est  un 

péché  plus  grave  que  le  parjure.  Donc  ces  sortes  de  péchés 

auraient  dû  plutôt  être  prohibés  par  ce  précepte  ».  —  La  cin- 

quième objection  dit  qu'  «  il  y  a  beaucoup  de  noms  pour  Dieu. 

Et,  par  suite,  il  n'aurait  point  fallu  mettre  indéterminément  : 
Tu  ne  prendras  point  le  nom  de  ton  Dieu  en  vain  » . 

L'argument  sed  contra  est  toujours  «  l'autorité  de  l'Écri- 
ture ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  prend  pour  base  le  point 
de  doctrine  mis  en  lumière  à  l'article  précédent.  «  Il  faut, 

dit-il,  exclure  d'abord  les  empêchements  de  la  vraie  religion, 

en  celui  qui  doit  être  formé  à  la  vertu,  avant  de  l'établir  dans 
cette  vraie  religion.  Or,  une  chose  est  opposée  à  la  vraie  reli- 

gion, d'une  double  manière.  D'abord,  par  mode  d'excès;  sa- 
voir :  quand  on  donne  à  un  autre,  d'une  manière  indue,  ce 

qui  est  de  la  religion;  chose  qui  appartient  à  la  superslition. 

D'une  autre  manière,  comme  par  défaut  de  révérence  ou  de 
respect;  savoir  :  quand  Dieu  est  méprisé;  chose  qui  appartient 

au  vice  de  l'irréligiosité,  comme  il  a  été  vu  plus  haut  (q.  97, 
introduction).  D'autre  part,  la  superstition  empêche  la  religion 
et  lui  fait  obstacle,  en  ce  sens  qu'elle  empêche  que  Dieu  ne 

soit  reçu  pour  être  honoré.  Car  celui  dont  l'esprit  estembar- 
rassé  par  un  culte  indu  ne  peut  pas  en  même  temps  donner 

accès  chez  lui  au  culte  véritable  de  Dieu  :  selon  cette  parole 

d'Isaïe,  ch.  xxvni  (v.  20)  :  Le  lit  est  trop  étroit  et  il  faut  que 
run  ou  l'autre  tombe,  savoir  :  le  vrai  Dieu  ou  le  faux  Dieu,  du 
cœur  de  l'homme  ;  et  la  couverture  trop  petite  ne  peut  pas  cou- 

vrir les  deux.  L'irréligiosité,  au  contraire,  empêche  la  religion, 
en  ce  sens  que  Dieu,  après  avoir  élé  reçu,  n'est  pas  honoré. 

Puis  donc  qu'il  faut  recevoir  Dieu,  avant  de  pouvoir  l'honorer 

une  fois  reçu,  il  s'ensuit  que  le  précepte  qui  défend  la  supers- 
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tition  devait  venir  avant  le  second  précepte  qui  défend  le  par- 

jure, se  référant  à  l'irréligiosité  ». 
h'ad  priinum  déclare  que  «  ces  explications  citées  par  l'ob- 

jection sont  des  explications  mystiques.  L'explication  littérale 
est  celle  qui  se  trouve  dans  le  Deuléronome,  ch.  v  (v.  5)  »  et 

qui  est  elle  aussi  une  explication  de  la  glose  «  :  Tu  ne  prendras 

point  le  nom  de  ton  Dieu  en  vain;  c'est-à-dire  :  en  Jurant  pour 

une  chose  qui  n'est  pas  ». 

Vad  secundum  explique  que  «  ce  n'est  point  tout  usage  du 
nom  divin  qui  est  empêché  par  ce  précepte;  mais  proprement 

celui  qui  consiste  à  prendre  le  nom  divin  pour  confirmer  la 

parole  humaine  par  mode  de  serment;  parce  que  cet  usage  du 

nom  divin  est  particulièrement  fréquent  parmi  les  hommes. 

On  peut  cependant  entendre,  par  voie  de  conséquence,  que  se 

trouve  aussi  prohibé  tout  usage  désordonné  du  nom  divin  ;  et 

c'est  dans  ce  sens  que  procèdent  les  explications  dont  il  a  été 

parlé  plus  haut  »  (dans  l'objection  première). 
Vad  tertium  fait  observer  que  «  celui-là  est  dit  jurer  pour 

rien,  qui  jure  pour  ce  qui  n'est  pas;  chose  qui  appartient  au 
serment  faux,  lequel  mérite  surtout  le  nom  de  parjure,  ainsi 

qu'il  a  été  dit  plus  haut  (q.  98,  art.  i,  ad  5"'").  C'est  qu'en  effet, 

lorsque  quelqu'un  jure  pour  une  chose  fausse,  alors  le  serment 

est  vain  en  lui-même,  n'ayant  point  la  vérité  pour  le  soutenir. 

Au  contraire,  si  quelqu'un  jure  sans  jugement,  et  par  une  cer- 
taine légèreté,  mais  pour  une  chose  vraie,  dans  ce  cas  le  ser- 

ment n'est  point  vain  en  lui-même,  mais  seulement  du  côté 
de  celui  qui  le  profère  ». 

L'ad  quartum  répond  que  «  comme  pour  celui  qu'on  instruit 

dans  une  science,  sont  proposés  d'abord  des  éléments  plus 

généraux,  de  même  aussi  la  loi  qui  forme  l'homme  à  la  vertu, 
dans  les  préceptes  du  Décalogue,  qui  sont  les  premiers,  pro- 

pose, par  mode  de  défense  ou  de  commandement,  les  choses 

qui  ont  coutume  de  se  produire  le  plus  communément  dans 

le  cours  de  la  vie  humaine.  Et  c'est  pour  cela  que  parmi  les  pré- 
ceptes du  Décalogue  est  défendu  le  parjure  qui  arrive  plus  fré- 

quemment que  le  blasphème  dans  lequel  Ihomme  tombe  plus 

rarement  »,  précisément  parce  qu'il  implique  plus  de  malice. 
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L'rtd  quinliim  enseigne  que  «  la  révérence  est  due  aux  noms 
de  Dieu  en  raison  de  la  chose  signifiée,  qui  demeure  une  ;  et 

non  en  raison  des  mots,  qui  sont  multiples.  Et  voilà  pourquoi 

il  est  dit,  au  singulier  :  Ta  ne  prendras  point  le  nom  de  Ion  Dieu 

en  vain;  car  il  n'importe  quel  que  soit  le  nom  de  Dieu  par 
lequel  le  parjure  est  commis  ». 

Dans  la  formation  première  et  générale  des  hommes  à  la 

vertu,  objet  immédiat  des  premiers  préceptes  de  la  loi  que  sont 

les  préceptes  du  Décalogue,  devait  venir  d'abord  ce  qui  a  trait 
au  service  de  Dieu.  Et  là-même,  il  fallait  commencer  par  écar- 

ter les  obstacles  qui  s'opposent  à  ce  service.  Le  premier  de  ces 

obstacles  était  le  faux  culte  s'adressant  à  d'autres  qu'à  Dieu 
Lui-même,  le  culte  des  faux  dieux.  Un  second  obstacle  était,  à 

l'endroit  du  vrai  Dieu,  le  manque  de  respect  qui  se  traduit  par 

l'invocation  de  son  Nom  appelé  indûment  à  confirmer  le 

témoignage  humain.  Ces  deux  sortes  d'outrages  faits  à  Dieu 
étant  les  plus  ordinaires  et  les  plus  communs,  parmi  les  hom- 

mes, devaient  faire  la  matière  des  deux  premiers  préceptes  du 

Décalogue.  —  Mais  le  troisième,  quelle  sera  sa  matière  et  de- 

vons-nous dire  qu'elle  se  trouve  déterminée  comme  il  fallait. 

Saint  Thomas  va  nous  répondre  à  l'article  qui  suit,  qu'on 

pourrait  appeler  l'article  même  du  jour  du  Seigneur.  Sa  lec- 

ture nous  montrera  qu'il  est  d'une  importance  extrême. 

Article  IV. 

Si  le  troisième  précepte  du  Décalogue  est  donné 
comme  il  convient? 

Quatre  objections  veulent  prouver  que  «  le  troisième  pré- 

cepte du  Décalogue,  savoir  :  celui  de  la  sanctification  du  sab- 

bat, n'est  point  donné  comme  il  convient  ».  —  La  première 
fait  observer  que  «  ce  précepte,  entendu  spirituellement,  est 

général;  car  saint  Ambroise,  sur  ce  texte  de  saint  Luc,  ch.  xiii 

(v.  i4)  :  Le  chef  de  la  synagogue,  indigné  de  ce  qu'il  guérissait 
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en   un   jour  de  sabbat,  dit  :    La  loi  défend,  non  de  guérir  un 

homme  le  jour  du  sabbat,  mais  de  faire  des  œuvres  serviles,  c'est- 
à-dire  de  se  charger  de  péchés.  Dans  le  sens  lilléral,  ce  précepte 
est  un  précepte  cérénioniel.  Il  est  dit,  en  eflet,  dans  VExode, 

ch.  XXXI  (v.  i3)  :   Veillez  à  garder  mon  sabbat;  parce  qu'il  est  un 
signe  entre  moi  et  vous,  dans  vos  générations.  Or,  les  préceptes 

du  Décalogue  sont  des  préceptes  spirituels  et  moraux.  Donc  ce 

troisième  précepte  est  indûment  placé  parmi    les  préceptes  du 

Décalogue  ».  —  La  seconde  objection   insiste  sur  ce  caractère 

cérémoniel  dont  il  a  élé  parlé,  et  dit  que  ((  les  préceptes  céré- 

moniels  contiennent  les  choses  saintes,  les  sacrifices,  les  sacre- 

ments et  les  observances,  ainsi  qu'il  a  été  vu  plus  haut  {l''-2'^, 
q.  loi,  art.  4).  Or,  aux  choses  saintes  appartenaient  non  seu- 

lement les  jours  saints,  mais  encore  les  lieux  saints,  les  vases 

sacrés,  et  autres  choses  de  ce  genre.  Pareillement,  aussi,  il  y 

avait  bien  d'autres  jours  saints  en  dehors  du  sabbat.  C'est  donc 

mal  à  propos,  qu'étant  omises  toutes  les  autres  choses  céré- 
monielles,  il  ne  soit  fait  mention  que  de  la  seule  observance 

du  sabbat  ».  —  La  troisième  objection  déclare  que  «  quiconque 

transgresse  un  précepte  du  Décalogue  pèche.   Or,  dans  l'an- 

cienne loi,  ceux  qui  transgressaient  l'observance  du  sabbat  ne 
péchaient  point;  comme  ceux  qui  pratiquaient  la  circoncision 

des  enfants  au  huitième  jour,  et  aussi  les  prêtres,  dans  le  tem- 

ple, travaillant  au  jour  du  sabbat.  De  même,  Elie  étant  parvenu 

à  la  montagne  de  Dieu,  Horeb,  après  quarante  jours,  il  s'ensuit 

qu'il  avait  dû  voyager  en  temps  de  sabbat.  De  même,  aussi,  les 

prêtres  ayant  porté  l'arche  du  Seigneur  pendant  sept  jours, 

comme  on  le  lit  au  livre  de  Josué,  ch.  vi  (v.  i4,  i5),  l'on  doit 

entendre  qu'ils   lavaient  porlée  au  jour  du  sabbat.  Il  est  dit 
encore,  en  saint  Luc,  ch.  xiii  (v.  i5)  :  Est-ce  que  chacun  de  vous 
ne  délie  point  son  bœuf  ou  son  âne  pour  les  mener  boire.  Donc 

c'est  mal  à  propos  qu'on  met  cela  au  nombre  des  préceptes  du 
Décalogue  ».  —  La  quatrième  objection,  particulièrement  inté- 

ressante, note  que  «   les  préceptes  du  Décalogue  doivent  être 

observés  aussi  dans  la  loi  nouvelle.  Or,  dans  la  loi  nouvelle, 

ce  précepte  n'est  pas  observé,  ni  quant  au  jour  du  sabbat,  ni 
quant  au  jour  du  dimanche,  où  les  mets  sont  apprêtés,  et  où 
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"les  hommes  voyagent,  et  se  livrent  à  la  pêche,  et  font  beaucoup 

d'autres  choses  semblables.  Donc  c'est  mal  à  propos  qu'est 

donné  le  précepte  de  l'observance  du  sabbat  ». 

L'argument  sed  contra  est  toujours  «  l'autorité  de  l'Écriture». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  répond  que  «  les  obsta- 
cles à  la  vraie  religion  une  fois  écartés  par  le  premier  et  le 

second  précepte,  ainsi  qu'il  a  été  dit  plus  haut  (art.  2,  3),  c'était 
une  conséquence  que  fût  posé  le  troisième  précepte  par  lequel 

les  hommes  seraient  établis  dans  la  vraie  religion.  Or,  il  ap- 

partient à  la  religion  de  rendre  à  Dieu  son  culte.  D'autre  part, 

de  même  que  dans  l'Écriture  les  choses  divines  nous  sont 
livrées  sous  certaines  similitudes  des  choses  corporelles,  de 

même  le  culte  extérieur  est  rendu  à  Dieu  par  quelque  signe 

sensible.  El  parce  que  s'il  s'agit  du  culte  intérieur,  qui  consiste 

dans  la  prière  et  dans  la  dévotion,  c'est  plutôt  par  le  mouve- 

ment intérieur  de  l'Esprit-Saint  que  l'homme  s'y  trouve  porté, 
le  précepte  de  la  loi  devait  être  donné  du  culte  extérieur  par 

quelque  signe  sensible.  Et  parce  que  les  préceptes  du  Décalogue 

sont  comme  certains  principes  premiers  et  communs  de  la  loi, 

à  cause  de  cela  dans  le  troisième  précepte  de  la  loi  le  culte 

extérieur  de  Dieu  est  prescrit  sous  le  signe  du  bienfait  com- 

mun qui  se  rapporte  à  tous,  savoir  pour  représenter  l'œuvre 

de  la  création  du  monde,  de  laquelle  Dieu  est  dit  s'être  reposé 
le  septième  jour  ;  et  en  signe  de  cela,  le  septième  jour  est  donné 

comme  devant  être  sanclijié,  c'est-à-dire  député  pour  vaquer  à 
Dieu.  Et  de  là  vient  que  dans  V Exode,  ch.  xx,  après  avoir 

marqué  le  précepte  de  la  sanctification  du  sabbat,  la  raison  en 

est  assignée,  parce  que  en  six  jours,  Dieu  fil  le  ciel  et  la  terre  et 

au  septième  H  se  reposa  ».  —  Cette  raison  générale,  si  excel- 

lemment déduite  et  marquée  au  corps  de  l'article,  va  être  expli- 

quée et  mise  en  pleine  lumière  d'application  dans  les  réponses 
aux  objections. 

L'rtd  primum  déclare  que  «  le  précepte  de  la  sanctification  du 
sabbat,  entendu  dans  son  sens  littéral,  est  en  partie  moral  et  en 

partie  cérémoniel.  —  Il  est  moral,  quanta  ceci,  que  l'homme 
doit  députer  quelque  temps  de  sa  vie  à  vaquer  aux  choses 

divines.  C'est  qu'en  effet,  il  est  dans  l'homme  une  inclination 
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naturelle  à  ce  qu'il  députe  qael(|uc  temps  à  chaque  chose  né- 
cessaire; par  exemple,  à  la  réfection  corporelle,  au  sommeil,  et 

autres  choses  de  ce  genre.  Il  suit  de  là  que  l'homme  doit  dé- 
puter aussi,  selon  le  dictamen  de  la  raison  naturelle,  un  certain 

temps  à  la  réfection  spirituelle  où  son  âme  et  son  esprit  se 

refait  en  Dieu.  Et,  de  la  sorte,  avoir  un  certain  temps  député  à 

vaquer  au\  choses  divines  tombe  sous  le  précepte  moral  ».  On 

aura  remarqué  la  profondeur  et  la  portée  de  cette  raison  don- 

née ici  par  saint  Thomas.  C'est  donc  une  question  de  droit 

naturel  strict;  bien  plus,  dans  l'ordre  de  dignité,  c'est  la  pre- 
mière et  la  plus  impérieuse  des  prescriptions  de  la  loi  naturelle 

en  ce  qu'elle  a  de  plus  imprescriptible  et  de  plus  sacré,  que 

l'homme  députe  un  certain  temps  dans  sa  vie  pour  vaquer  à 
Dieu  et  refaire  en  lui  son  esprit  et  son  âme,  comme  il  députe 

un  certain  temps  à  la  réfection  de  son  corps  par  la  nourriture 

et  le  repos.  Et,  bien  que,  nous  Talions  dire,  la  détermination 

de  ce  temps  sous  une  certaine  forme  spéciale  ne  soit  pas  chose 

expressément  contenue  dans  la  loi  naturelle,  cependant  la  simi- 

litude qui  vient  d'être  faite  avec  la  réfection  corporelle  nous 

montre  qu'on  ne  peut  sans  aller  contre  l'inclination  naturelle 

supérieure  dont  il  s'agit,  laisser  un  temps  considérable  sans 
vaquer  ainsi  à  Dieu  pour  se  refaire  en  Lui.  —  «  En  tant  que 
dans  le  précepte  qui  nous  occupe,  de  la  sanctification  du  sabbat, 

se  trouve  déterminé  un  temps  spécial  en  signe  de  la  création 

du  monde,  de  ce  chef  on  a  un  précepte  cérémoniel.  —  De 
même  aussi,  ce  précepte  est  cérémoniel,  selon  sa  signification 

allégorique,  en  tant  qu'il  fut  la  figure  du  repos  du  Christ  dans 

le  sépulcre,  repos  qui  eut  lieu  le  septième  jour  »,  c'est-à-dire 
le  jour  même  du  sabbat.  —  «  Pareillement  aussi,  il  est  cérémo- 

niel, selon  sa  signification  morale,  en  tant  qu'il  signifie  la 

cessation  de  tout  acte  de  péché  et  le  repos  de  l'esprit  en  Dieu  : 

et,  de  ce  chef,  il  est,  d'une  certaine  manière,  un  précepte  géné- 

ral »,  qui  s'applique  à  l'exclusion  de  tout  péché  mortel  et  à  la 

fixation  de  l'âme  en  Dieu  par  les  actes  essentiels  de  toutes  les 
vertus  mais  surtout  des  vertus  qui  atteignent  Dieu  Lui-même 

ou  les  choses  de  Dieu.  —  u  Pareillement  encore,  il  est  cérémo- 

niel, selon  sa  signification  anagogique,  en  tant  qu'il  figure  par I 
< 
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avance  le  repos  de  la  fruition  de  Dieu  qui  sera  dans  la  Patrie  » 

et  qui  constituera  notre  béatitude.  —  Et,  après  ces  lumineuses 

explications,  saint  Thomas  conclut  :  «  Le  précepte  de  la  sanc- 

tification du  sabbat  est  placé  parmi  les  préceptes  du  Décalogue, 

en  tant  quil  est  un  précepte  moral  ;  non  en  tant  qu'il  est  un  pré- 

cepte cérémoniel  ».  —  C'est  donc,  comme  nous  l'avons  fait 
observer,  sous  sa  raison  de  prescription  de  la  loi  naturelle  ou 

d'inclination  inhérente  à  la  nature  même  de  l'homme,  être 
raisonnable,  que  le  précepte  qui  nous  occupe  appartient  à  ces 

premiers  préceptes  généraux  que  sont  les  préceptes  du  Déca- 

logue ;  sous  ce  jour,  il  implique,  nous  l'avons  dit,  l'absolue 
obligation  de  prendre  un  certain  temps  sur  sa  vie  pour  se 

refaire  en  Dieu.  Et  si,  de  ce  chef,  il  ne  prescrit  point  directe- 
ment ou  distinctement  de  prendre,  à  cet  effet,  un  jour  entier 

par  semaine,  on  peut  bien  dire,  du  moins,  que  de  laisser  passer 

une  semaine  entière  sans  vaquer  en  rien  à  Dieu  pour  se  refaire 

en  Lui,  constituerait  un  manquement  grave  contre  ce  pré- 
cepte, dans  son  ordre  strict  de  précepte  naturel  de  la  raison. 

L'ad  secandum  dit  que  «  les  autres  cérémonies  de  la  loi  sont 

les  signes  de  certains  effets  particuliers  de  Dieu.  Mais  l'obser- 
vation du  sabbat  est  le  signe  du  bienfait  général,  savoir  la 

production  de  toute  créature.  Et  c'est  pour  cela  qu'elle  est  plus 
convenablement  placée  parmi  les  préceptes  généraux  du  Déca- 

logue que  quelque  autre  prescription  cérémonielle  de  la  loi  ». 

L'ad  terliam,  qui  vaut  à  lui  seul  tout  un  traité,  explique  le 

mode  d'observer  le  grand  précepte  dont  il  s'agit.  «  Dans  l'ob- 
servance du  sabbat,  déclare  saint  Thomas,  il  y  a  deux  choses 

à  considérer.  —  La  première  est  comme  la  fin;  et  c'est  que 

l'homme  vaque  aux  choses  divines.  On  le  trouve  signiGé  en  ce 

qu'il  est  dit  :  Souviens-toi  de  sanctifier  le  jour  du  sabbat  ;  dans  la 
loi,  en  effet,  ces  choses-là  sont  dites  être  sanctifiées,  qui  sont 

appliquées  au  culte  divin  »;  Donc,  pour  répondre  au  précepte 

dont  il  s'agit,  en  ce  qui  est  de  sa  fin,  l'homme  doit  prendre  un 

jour  entier,  le  jour  du  sabbat,  c'est-à-dire  un  jour  sur  sept,  et 
le  consacrer  aux  choses  de  Dieu.  Remarquons  bien  ce  premier 

point.  Il  constitue,  si  l'on  peut  ainsi  dire,  le  fond  essentiel  du 
précepte. 
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«  Une  autre  chose  à  considérer,  dans  ce  précepte,  c'est  la 
cessation  du  travail  ou  des  œuvres  >^  qui  pourraient  empêcher 

la  fin  essentielle  dont  nous  venons  de  parler  ;  «  ce  qui  est 

signifié  par  ces  mots  :  Au  s^ptièmf  Joar  du  Seigneur  ton  Dieu, 

tu  ne  feras  aucun  ouvrage.  Or,  de  quel  ouvrage  il  s'agit,  on  le 

voit  par  l'explication  qui  est  donnée  au  Lévitigue,  ch.  xxm 
(v.  55^  :  Tu  ne  feras,  ce  jour-4à.  aucune  œuvre  servUe  ». 

Et  saint  Thomas  s'applique  à  nous  donner  lui-même  la  véri- 

table intelligence  de  ces  mots  œuvre  servile.  a  L'œuvre  serrile 

est  ainsi  appelée  en  raison  de  la  servitude  »  :  c'est  l'œuvre  qui 
convient  aux  serviteurs,  aux  serfs,  aux  esclai>es  (en  latin  servi). 

—  «  D'autre  pwirt,  il  est  une  triple  servitude.  —  L'une  fait  que 

l'homme  sert  le  péché;  selon  cette  f>arole  ».  que  nous  lisons  en 
saint  Jean,  ch.  vni  (v.  3.5)  :  Celai  qui  fait  le  péché  est  esclave  du 

péché.  De  ce  chef,  tout  acte  de  péché  est  appelé  œuvre  servile.  — 

Une  autre  servitude  est  celle  oij  l'homme  sert  l'homme.  Et 

parce  que  l'homme  est  le  serviteur  ou  l'esclave  d'un  autre 

homme,  non  selon  l'esprit  ou  l'âme,  mais  selon  le  corps,  ainsi 

qu'il  a  été  ati  plus  haut  (q.  io.5,  art.  5:  art.  6,  ad  i°"),  il  suit 

de  là  qu'on  app>elle  œuvres  serviles.  en  ce  sens,  les  actions  cor- 
porelles dans  lesquelles  un  homme  sert  un  autre  homme.  — 

Enfin,  une  troisième  servitude  est  celle  oii  l'on  sert  Dieu.  Dans 

ce  sens,  on  pourrait  appeler  œuvre  servile  ou  de  service,  l'œu- 
\Te  de  latrie  ou  de  religion  qui  appartient  au  culte  de  Dieu  )^. 

«  Or,  poursuit  saint  Thomas,  à  prendre  dans  ce  dernier  sens 

l'œuvTe  servile.  elle  n'est  point  prohibée  le  jour  du  sabbat.  Ce 
serait,  en  effet,  contraire  à  la  fin  de  l'observation  du  sabbat; 

car  c'est  dans  ce  but  ou  à  cette  fin,  que  l'homme  s'abstient 
des  autres  œuATes  le  jour  du  sabbat,  pour  vaquer  aux  œuvres 

qui  regardent  le  service  de  Dieu.  Et  de  là  vient  que.  comme  il 

est  dit  en  saint  Jean,  ch.  ru  (v.  aS)  ».  parlant  de  ce  qui  se 

faisait  sous  l'ancienne  loi,  «  F  homme  reçoit  la  circoncision  le  Jour 
da  st^bat,  pour  que  ne  soit  point  violée  la  loi  de  Moïse.  De  là  vient 

aussi,  que,  comme  il  est  dit  en  saint  Matthieu,  ch.  in  (v.  5), 

aux  Joars  de  saèbat,  les  prêtres  dans  le  temple  violent  le  sabbai, 

c'est-à-dire  accomplissent  des  œuvTes  corporelles  ce  jour-là,  et 
somi  sans  crime.  Et  de  même,  également,  les  prêtres  portant 
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l'arche  le  jour  du  sabbat  ne  trangressaient  point  le  précepte  de 

l'observance  du  sabbat.  Et,  pareillement,  encore,  l'exercice 

d'aucun  acte  spirituel  n'est  contre  l'observance  du  sabbat  »  ou 
du  repos  prescrit  pour  le  jour  du  Seigneur;  «  comme  si  quel- 

qu'un enseigne  oralement  ou  par  écrit.  C'est  pour  cela  que,  sur 
les  Mombres,  ch.  xxviii  (v.  9),  la  glose  dit  que  les  menuisiers  ou 

forgerons  ou  autres  artisans  doicent  être  au  repos  le  jour  du 
sabbat.  Le  lecteur  de  la  loi  divine,  au  contraire,  ou  le  docteur,  ne 

cesse  point  son  travail,  sans  pour  cela  contaminer  le  sabbat  ;  comme 

les  prêtres  qui  violent  le  sabbat  dans  le  temple  et  n'ont  point  de 
crime  ». 

«  Mais,  ajoute  saint  Thomas,  les  autres  œuvres  serviles,  qui 

sont  dites  serviles  au  premier  ou  au  second  sens,  sont  contraires 

à  l'observance  du  sabbat,  en  tant  qu'elles  empêchent  l'applica- 

tion de  l'homme  aux  choses  divines.  Et  parce  que  l'homme 

est  plus  empêché  à  l'endroit  des  choses  divines  par  l'œuvre 

du  péché  que  par  une  œuvre  licite,  quoiqu'elle  soit  corporelle, 
à  cause  de  cela,  celui-là  agit  davantage  contre  ce  précepte,  qui 

pèche  en  un  jour  de  fête,  que  celui  qui  fait  quelque  ouvrage 

corporel  »  non  mauvais  de  soi  ou  «  permis  »,  et  seulement 

défendu  en  raison  du  repos  du  jour  du  Siigneur.  «  Aussi  bien 

saint  Augustin  dit,  au  livre  des  Dix  cordes  (parmi  ses  œuvres)  : 

Le  Juif  ferait  mieux  d'accomplir  quelque  chose  d'utile  dans  son 
champ,  que  de  fomenter  la  sédition  au  théâtre.  Et  leurs  femmes 

feraient  mieux  de  travailler  la  laine  le  Jour  du  sabbat  que  de  se 

livrer  durant  tout  le  Jour,  dans  leurs  nouvelles  lunes,  à  des  danses 

impudiques  ».  —  Qu'on  remarque  au  passage  ces  déclarations 
si  formelles  de  saint  Thomas  et  de  saint  Augustin.  Elles  nous 

montrent  que  la  profanation  du  jour  du  Seigneur  par  des 

œuvres  de  péché  est  de  soi  infiniment  plus  grave,  que  le 

péché,  d'ailleurs  très  grave,  que  constitue  la  profanation  de  ce 
jour  par  une  œuvre  matérielle,  qui,  en  dehors  de  ce  jour, 

n'aurait  rien  de  mauvais.  Que  penser,  dès  lors,  de  la  transfor- 
mation du  jour  du  Seigneur  en  réjouissances  profanes  et  mon- 

daines qui  semblent  n'être  organisées  que  pour  promouvoir  le 
libertinage  et  le  désordre.  Suivant  le  mot  de  saint  Augustin,  il 

vaudrait   bien    mieux  ou    il    serait    moins   mauvais    que    les 
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hommes  travaillassent  aux  cliamps  et  les  femmes  dans  leur 

ménage;  car  ceci  n'est  mauvais  qu'en  raison  du  jour,  tandis 

que  le  reste  l'est  de  soi  et  toujours. 
Saint  Thomas  fait  remarquer  que  ce  que  nous  venons  de 

dire  ne  s'applique  qu'aux  péchés  graves  ou  mortels;  car  «celui 

qui  pèche  véniellement  au  jour  du  sabbat  n'agit  point  contre 

ce  précepte;  parce  que  le  péché  véniel  n'exclut  point  la  sain- 

teté ».  —  On  voit,  par  ce  dernier  mot,  que  c'est  plutôt  sous  sa 
raison  de  précepte  général  et  non  sous  sa  raison  de  précepte 

spécial,  que  le  précepte  du  repos  et  de  la  sanctification  du 

jour  du  Seigneur  se  trouve  violé  et  profané  par  l'œuvre  ser- 

vile  qu'est  le  péché.  Aussi  bien  celte  violation  ne  constitué-t- 
elle pas  un  nouveau  péché  distinct  du  péché  lui-même  qui  la 

cause  ou  en  quoi  elle  consiste;  tandis  que  la  violation  du  pré- 

cepte par  les  œuvres  serviles  corporelles,  qui  seraient  de  par 

ailleurs  licites,  précisément  parce  qu'elle  atteint  le  précepte 
sous  sa  raison  de  précepte  spécial,  constitue  un  péché  distinct 

et  nouveau,  qui  n'a  raison  de  péché  qu'à  ce  seul  litre. 
Après  avoir  parlé  des  œuvres  serviles  entendues  au  sens  spi- 

rituel ou  mystique  de  ce  mot  et  selon  qu'elles  désignent  tout 

péché  grave  contraire  au  repos  de  l'âme  en  Dieu  par  la  sainteté, 
saint  Thomas  parle  des  œuvres  serviles  au  sens  matériel  et 

littéral  ou  selon  qu'elles  désignent  les  œuvres  corporelles  qui 
relèvent  des  arts  mécaniques,  comme  il  dit  lui-même  dans  le 

commentaire  des  Sentences,  liv.  IH,  dist.  87,  q.  i,  art.  5,  q'"  2, 
ad  2"'".  «  Ces  œuvres  corporelles  qui  ne  se  réfèrent  point  au 

service  de  Dieu,  sont  dites  serviles,  explique  ici  le  saint  Doc- 

teur, en  tant  qu'elles  appartiennent  proprement  à  ceux  qui 

servent  »  parmi  les  hommes  ;  c'est-à-dire  aux  esclaves  autre- 

fois, ou,  même  encore,  aux  serviteurs;  «  mais  en  tant  qu'elles 
sont  communes  aux  esclaves  et  aux  hommes  libres  »  ou  aux 

serviteurs  et  aux  maîtres,  u  on  ne  les  dit  plus  serviles  ».  Dans 

le  texte  précité  des  Sentences,  saint  Thomas  disait  :  «  au  sens 

littéral  »  (par  opposition  au  sens  spirituel  ou  mystique  dont  il 

avait  déjà  parlé  et  qui  désigne  les  péchés,  comme  nous  l'avons 

rappelé),  «  on  appelle  œuvres  serviles  celles  pour  l'exercice 
desquelles  nous  avons  des  serviteurs  qui  y  sont  députés  »  (au- 
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Irefois  des  esclaves),  «  dans  lesquelles  dirigent  les  actes  méca- 

niques, divisés  contre  les  arts  libéraux  ».  «  Or,  poursuit  ici 

saint  Thomas,  tout  homme,  qu'il  soit  libre  ou  esclave  »,  ou 
maître  ou  serviteur,  «  est  tenu  de  pourvoir  à  soi  et  même  au 

prochain  dans  les  choses  nécessaires  :  d'abord  et  surtout  en  ce 
qui  touche  à  la  santé  du  corps,  selon  cette  parole  des  Prover- 

bes, ch.  XXIV  (v.  Il)  :  Arrache  ceux  qui  sont  conduits  à  la  mort; 

et  secondairement  aussi,  pour  éviter  le  dommage  des  biens  ex- 

térieurs, selon  cette  parole  du  Deutéronome,  ch.  xxii  (v.  i)  :  Tu 

ne  verras  point  le  bœuj  ou  la  brebis  de  ton  frère  égarés,  sans  t'en 
occuper;  mais  tu  les  ramèneras  à  ton  frère.  —  Il  suit  de  là  que 

l'œuvre  corporelle  ordonnée  à  conserver  la  santé  de  son  propre 

corps  ne  viole  point  le  sabbat  :  il  n'est  pas,  en  effet,  contre  l'ob- 

servance du  sabbat,  que  l'homme  mange  et  fasse  les  autres 
choses  de  ce  genre  qui  conservent  la  santé  du  corps.  Et  voilà 

pourquoi  les  Machabées  ne  souillèrent  point  le  sabbat,  en  com- 
battant pour  leur  défense  au  jour  du  sabbat,  comme  on  le  lit 

dans  le  premier  livre  des  Machabées,  ch.  ii  (v.  4i;  cf.  ch.  ix, 

V.  43  et  suiv.;  liv.  II,  ch.  xv).  Pareillement,  aussi,  Élie,  quand 

il  fuyait  loin  de  Jézabel  au  jour  du  sabbat.  C'est  aussi  pour  cela 
que  le  Seigneur,  en  saint  Matthieu,  ch.  xii  (v.  i  et  suiv.),  ex- 

cuse ses  disciples,  qui  recueillaient  des  épis  au  jour  du  sabbat 

pour  subvenir  au  besoin  qu'ils  éprouvaient.  —  De  même,  l'œu- 

vre corporelle  qui  est  ordonnée  au  salut  corporel  d'autrui  n'est 

point  contre  l'observance  du  sabbat.  Et  voilà  pourquoi  le  Sei- 
gneur dit  en  saint  Jean,  ch.  vu  (v.  23)  :  Vous  vous  indignez  con- 

tre moi  parce  que  fai  rendu  sain  un  homme  tout  entier  au  jour  du 

sabbat!  —  De  même  encore  l'œuvre  corporelle  qui  est  ordonnée 
à  éviter  le  péril  ou  le  dommage  imminent  des  biens  extérieurs 

ne  viole  point  le  sabbat.  Et  c'est  pourquoi  le  Seigneur  dit  en 
saint  Matthieu,  ch.  xii  (v.  ii)  :  Quel  est  Vhomme  parmi  vous  qui 

ayant  une  brebis  tombée  dans  une  fosse  le  jour  du  sabbat  ne  l'en 
retire  ?»  —  Sur  ce  dernier  point  que  vient  de  signaler  saint 

Thomas,  on  aura  remarqué  le  mot  du  saint  Docteur  :  il  s'agit 

du  péril  imminent  de  dommage  ;  non  d'un  inconvénient  quel- 

conque pouvant  résulter  de  l'abstention  du  travail  au  jour  du 
Seigneur. 
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L'ad  quartam  explique  les  dilTérences  marquées  dans  l'objec- 

tion entre  l'observance  du  troisième  précepte  dans  l'ancienne 
loi  et  son  observance  dans  la  loi  nouvelle  «  L'observance  du 
jour  du  dimanche,  dans  la  loi  nouvelle,  a  succédé  à  lobser- 

vance  du  sabbat,  non  en  vertu  d'un  précepte  de  la  loi,  mais 

par  la  constitution  de  l'Église  et  la  coutume  du  peuple  chré- 

tien. De  plus,  cette  observance  n'est  point  figurative,  comme  le 

fut  l'observance  du  sabbat  dans  l'ancienne  loi.  Et  voilà  pour- 
quoi la  défense  de  travailler  au  jour  du  dimanche  est  moins 

stricte  que  pour  le  jour  du  sabbat,  mais  certaines  œuvres  sont 

permises  au  jour  du  dimanche,  qui  étaient  défendues  au  jour 
du  sabbat,  comme  la  cuisson  des  alimenls  et  autres  choses  de 

ce  genre.  Et  aussi  en  certaines  œuvres  ou  en  certains  travaux 

défendus,  on  dispense  plus  facilement,  pour  une  raison  de  né- 
cessité, dans  la  loi  nouvelle  que  dans  la  loi  ancienne  :  parce 

que  la  figure  appartient  au  témoignage  de  la  vérité  qu'on  ne 
peut  enfreindre  même  en  un  point  modique;  tandis  que  les 

œuvres  considérées  en  elles-mêmes  peuvent  être  changées  selon 

le  temps  et  le  lieu  ».  —  La  raison  de  facilité  plus  grande  pour 

les  dispenses  au  sujet  du  travail,  dans  la  loi  nouvelle,  est  tou- 
jours subordonnée,  comme  vient  de  nous  le  dire  saint  Thomas, 

à  la  raison  de  nécessité.  Ce  n'est  donc  point  à  tout  propos  ou 

pour  n'importe  quel  motif,  qu'on  peut  se  permettre  ou  per- 
mettre de  travailler  au  jour  du  dimanche  :  bien  que  la  raison 

de  nécessité  puisse  être  moins  stricte  et  moins  pressante,  il 

faut  cependant  qu'une  vraie  raison  de  nécessité  existe  toujours 
pour  légitimer  la  permission  prise  ou  concédée. 

Saint  Thomas  ne  nous  parle  point  ici  du  côté  positif  de  la 

sancliQcation  du  jour  du  Seigneur  dans  la  loi  nouvelle.  Ceci, 

en  effet,  ne  rentre  point  directement  dans  le  précepte  qui  nous 

occupe,  sous  sa  raison  de  précepte  du  Décalogue.  C'est  un  pré- 
cepte de  l'Église  qui  fixe  cette  détermination  :  le  précepte  d'as- 
sister à  la  messe  les  jours  de  dimanche  comme  aussi  les  jours 

de  fête.  Mais  il  va  sans  dire  que  ce  précepte  de  l'Église  est  dé- 
sormais inséparable  du  précepte  du  Décalogue,  en  telle  sorte 

que  nul  catholique  ne  peut  accomplir  le  précepte  de  la  sancti- 

fication du  jour  du   Seigneur,   s'il  n'assiste,  ce  jour-là,    à  la 

'jtÈ 



QUESTION    CXXII.    —    DES    PRECEPTES    DE    L\    JUSTICE.  769 

messe,  comme  l'Église  l'ordonne.  Seulement,  ici  encore,  comme 
du  reste,  pour  la  partie  négative  du  précepte,  qui  défendait  le 

travail,  la  raison  de  nécessité  ou  d'impossibilité  fera  qu'on  sera 

dispensé  de  l'obligation  sous  sa  forme  précise  et  déterminée. 

Mais  l'obligation  essentielle  qui  est  de  droit  naturel,  savoir, 

comme  nous  l'avons  expliqué,  qu'on  ne  peut  pas,  sans  man- 
quement grave,  laisser  passer  un  long  temps,  sans  vaquer  à 

Dieu  pour  se  refaire  spirituellement  en  Lui,  entraîne,  comme 

conséquence,  qu'au  jour  fixé  par  Dieu  et  son  Eglise  pour  va- 
quer ainsi  à  Dieu  et  se  refaire  en  Lui,  on  est  tenu  de  suppléer 

par  quelque  acte  positif  de  religion,  à  l'impossibilité  où  l'on 

aura  pu  se  trouver  de  réaliser  l'acte  déterminément  fixé  qui  est 

d'assister  ce  jour-là  à  la  messe. 

Les  trois  premiers  préceptes  du  Décalogue  fixaient  les  devoirs 

de  religion  envers  Dieu.  —  Immédiatement  après  eux,  vient 

un  quatrième  précepte,  qui  commence  à  fixer  les  devoirs  en- 
vers le  prochain,  en  déterminant  les  devoirs  de  piété  envers  les 

parents.  C'est  de  ce  quatrième  précepte  que  nous  devons  nous 

occuper  maintenant.  Il  va  faire  l'objet  de  l'article  qui  suit. 

Article  V. 

Si  le  quatrième  précepte  est  donné  comme  il  convient? 

Quatre  objections  veulent  prouver  que  «  le  quatrième  pré- 

cepte d'honorer  les  parents  n'est  pas  donné  comme  il  convient  ». 
—  La  première  dit  précisément  que  «  ce  précepte  a  trait  à  la 

piété.  Or,  de  même  que  la  piété  est  une  partie  de  la  jus- 

tice, de  même  sont  aussi  des  parties  de  cette  vertu,  l'obser- 
vance, la  gratitude,  et  les  autres  vertus  dont  nous  avons  parlé. 

Puis  donc  qu'il  n'est  pas  donné  de  précepte  spécial  au  sujet  de 

ces  autres  vertus,  il  semble  qu'il  ne  devait  pas  y  en  avoir  non 

plus  pour  la  piété  ».  —  La  seconde  objection  rappelle,  d'autre 

part,  que  «  la  piété  ne  s'acquitte  pas  seulement  envers  les  pa- 
rents, mais  aussi  envers  la  patrie  et  les  autres  qui  nous  son 
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joinls  par  le  lien  du  sang  ou  comme  conciloyenst,  ainsi  qu'il  a  été 

dit  plus  haut  (q.  loi ,  art.  i).  C'est  donc  mal  à  propos  que  dans 

ce  précepte  il  est  fait  mention  seulement  de  l'honneur  à  ren- 
dre au  père  et  à  la  mère  ».  —  La  troisième  objection  insiste 

encore  et  fait  remarquer  qu'  «  aux  parents  n'est  pas  dû  seule- 

ment le  respect,  mais  aussi  le  soutien.  Donc  c'est  chose  insuITi- 

sante  que  soit  seulement  prescrit  l'honneur  à  rendre  aux  pa- 

rents ».  —  La  quatrième  objection  déclare  qu'  «  il  arrive  par- 
fois que  certains  qui  honorent  leurs  parents  meurent  de  bonne 

heure;  et,  au  contraire,  d'autres  qui  ne  les  honorent  point  vi- 

vent longtemps.  Donc  c'est  mal  à  propos  que  se  trouve  jointe 
à  ce  précepte  la  promesse  ainsi  conçue  :  afin  que  tu  vives  long- 

temps sur  la  terre  ». 

L'argument  sed  contra  est  de  nouveau  «  l'autorité  de  l'Ecri- 
ture Sainte  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  justifie  la  place  de  ce 
précepte,  qui  vient  immédiatement  après  ceux  de  la  première 

table.  C'est  qu'en  eCTet,  dit  le  saint  Docteur,  «  les  préceptes  du 

Décalogue  sont  ordonnés  à  l'amour  de  Dieu  et  du  prochain.  Or, 
parmi  tous  ceux  qui  sont  pour  nous  le  prochain,  nous  som- 

mes le  plus  obligés  envers  les  parents.  Et  c'est  pour  cela  qu'im- 
médiatement après  les  préceptes  qui  nous  ordonnent  à  Dieu 

est  placé  Le  précepte  qui  nous  ordonne  aux  parents,  les  parents 

étant  le  principe  paiticulier  de  notre  être,  comme  Dieu  est  le 

principe  universel.  Car,  en  raison  de  cela,  il  y  a  une  certaine 

affinité  de  ce  précepte  à  ceux  de  la  première  table  ».  —  Aussi 

bien  voyons-nous  que  notre  saint  Docteur  lui  consacre  un  ar- 

ticle spécial,  tandis  qu'il  groupera  dans  un  seul  article  tout  ce 
qui  regarde  les  six  autres  préceptes  de  la  seconde  table. 

L'ad  p/'/mwm  justifie  l'exception  faite  pour  la  vertu  de  piété, 

qui  a  un  précepte  spécial,  tandis  que  les  autres  n'en  ont  pas. 
«  Comme  il  a  été  dit  plus  haut  (q.  loi,  art.  i),  la  piété  est  or- 

donnée à  rendre  aux  parents  ce  qu'on  leur  doit.  Or  ceci  est 

une  obligation  qui  s'étend  communément  à  tous.  Il  fallait 
donc  que  fût  placé,  parmi  les  préceptes  du  Décalogue,  qui  sont 

communs  et  généraux,  quelque  chose  ayant  trait  à  la  piété 

plutôt  qu'aux  autres  parties  de  la  justice  qui  portent  sur    cer- 

I 
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taines  raisons  de  dette  spéciales  »  ne  s'étendant  point  à  tous  les 
hommes. 

Uad  secundum  explique  que  «  nous  sommes  obligés  et  rede- 

vables aux  parents  avant  de  l'être  à  la  patrie  et  aux  proches  ; 

car  c'est  en  raison  des  parents  de  qui  nous  sommes  nés,  que  les 

proches  et  la  patrie  nous  touchent  »  :  c'est,  en  effet,  parce  que 
nous  sommes  nés  de  tels  parents,  que  nous  appartenons  à  telle 

patrie  et  que  tels  hommes  sont  nos  proches.  «  Par  cela  donc 

que  les  préceptes  du  Décalogue  sont  les  premiers  préceptes  de 

la  loi,  ils  doivent  plutôt  ordonner  l'homme  aux  parents  qu'à  la 
patrie  et  aux  autres  pioches.  —  Toutefois,  ajoute  saint  Tho- 

mas, dans  ce  précepte,  qui  commande  d'honorer  les  parents, 
on  entend  que  se  trouve  aussi  commandé  tout  ce  qui  regarde 

une  dette  quelconque  à  l'endroit  de  n'importe  quelle  personne  », 
que  nous  devons  respecter  et  honorer  en  raison  de  sa  dignité 

ou  de  ses  bienfaits,  u  comme  le  secondaire  se  trouve  compris 

dans  le  principal  ». 

Vad  terliiim  répond  dans  le  même  sens  pour  la  difficulté 

que  faisait  la  troisième  objection.  «  C'est  en  tant  que  parents, 

que  nous  devons  aux  parents  l'honneur  et  le  respect;  tandis 
que  le  soutien  et  autres  choses  de  ce  genre  leur  sont  dus  en 

raison  de  quelque  chose  qui  survient  accidentellement;  par 

exemple,  en  tant  qu'ils  sont  dans  le  besoin,  ou  autre  chose  de 

ce  genre,  ainsi  qu'il  a  été  dit  plus  haut  (q.  loi ,  art.  2).  Et  parce 
que  ce  qui  est  par  soi  vient  avant  ce  qui  est  par  mode  acci- 

dentel, à  cause  de  cela,  parmi  les  premiers  préceptes,  que  sont 

les  préceptes  du  Décalogue,  on  marque  spécialement  l'honneur 
à  rendre  aux  parents.  Mais  dans  cet  honneur  à  leur  rendre, 

comme  en  un  quelque  chose  de  principal,  on  entend  que  se 

trouve  commandé  aussi  le  soutien  et  tout  ce  qui  peut  être  dû 

aux  parents  ». 

L'f/d  qaavtam  dit  que  «  la  longue  vie  est  promise  à  ceux  qui 
honorent  les  parents,  non  seulement  pour  la  vie  future,  mais 

même  pour  la  vie  présente  ;  selon  cette  parole  de  la  première 

Epître  à  Tiinolhée,  ch.  iv  (v.  8)  :  La  piété  est  utile  à  tout,  ayant 

les  promesses  de  la  vie  présente  et  de  la  vie  future.  Et  c'est  là  chose 
raisonnable.  Celui,  en  effet,  qui  se  montre  reconnaissant  pour 
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un  bienfait  reçu,  mérite,  dans  l'ordre  d'une  certaine  conve- 

nance, qu'il  lui  soit  conservé;  tandis  que  celui  qui  est  ingrat 
mérite  de  le  perdre.  Or,  le  bienfait  de  la  vie  corporelle,  après 

Dieu,  c'est  aux  parents  que  nous  le  devons.  11  suit  de  là  que 
celui  qui  honore  ses  parents,  comme  étant  reconnaissant  du 

bienfait  reçu,  mérite  que  la  vie  lui  soit  conservée;  et  celui,  au 

contraire,  qui  n'honore  point  ses  parents,  mérite,  comme 

ingrat,  d'être  privé  de  la  vie.  —  Toutefois,  ajoute  ici  encore 
saint  Thomas,  parce  que  les  biens  et  les  maux  présents  ne 

tombent  sous  le  mérite  ou  le  démérite  qu'en  tant  qu'ils  sont 

ordonnés  à  la  future  rémunération,  ainsi  qu'il  a  été  dit  {l''-2'"', 
([.  iM,  art.  lo),  à  cause  de  cela,  quelquefois,  selon  la  raison 

cachée  des  jugements  divins,  qui  regardent  surtout  la  future 

rémunération,  il  en  est  qui  même  très  pieux  envers  leurs 

parents  perdent  la  vie  de  très  bonne  heure,  et  d'autres,  qui  sont 
impies  envers  leurs  parents,  vivent  longtemps  sur  cette  terre  ». 

—  C'est  donc  toujours  à  l'infinie  sagesse  des  conseils  divins 
que  nous  devons  en  appeler  pour  justifier  les  inégalités  de  la 

vie  présente;  bien  que  nous  puissions  assigner  la  raison  de 

convenance  marquée  ici  par  saint  Thomas,  comme  règle 
ordinaire  de  la  Providence. 

Il  ne  nous  reste  plus  qu'à  nous  demander  si  les  autres  six 
préceptes  du  Décalogue,  qui  regardent  tous  les  devoirs  envers 

le  prochain  ordinaire,  ont  été  donnés  comme  il  fallait,  sous 

leur  raison  de  préceptes  ordinaires  de  la  justice.  C'est  ce  que 

va  faire  saint  Thomas  à  l'article  suivant,  qui  sera  le  dernier 
de  tout  le  traité. 

Article  YI. 

Si  les  autres  six  préceptes  du   Décalogue  sont  donnés 
comme  il  convient? 

Quatre  objections  veulent  prouver  que  «  les  autres  six  pré- 

ceptes du  Décalogue  ne  sont  pas  donnés  comme  il  convient  ». 

—  La  première  déclare  qu'  «  il  ne  suffît  point,  pour  le  salut, 
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que  quelqu'un  ne  nuise  pas  au  prochain;  il  faut  encore  qu'il 

lui  rende  ce  qu'il  lui  doit,  selon  cette  parole  de  l'Épitre  aux 
Romains,  ch.  xiii  (v.  7)  ;  Rende:  à  tous  ce  qui  leur  est  dû.  Or, 

dans  les  six  derniers  préceptes  du  Décalogue,  il  est  seulement 

défendu  de  nuire  au  prochain.  Donc  ce  n'est  point  comme  il 
convient  que  ces  préceptes  sont  donnés  ».  —  La  seconde  objec- 

tion dit  que  «  dans  ces  préceptes,  sont  défendus  l'homicide, 

l'adultère,  le  vol  et  le  faux  témoignage.  Or,  bien  d'autres  torts 
peuvent  être  causés  au  prochain  ;  comme  on  le  voit  par  ce  qui 

a  été  déterminé  plus  haut  (q.  65  et  suiv.).  Donc  il  semble  que 

ce  n'est  pas  comme  il  convient  que  ces  préceptes  sont  donnés  ». 
—  La  troisième  objection  remarque  que  u  la  concupiscence 

peut  se  prendre  d'une  double  manière  :  d'abord,  selon  qu'elle 
est  un  acte  de  la  volonté,  comme  il  est  dit  au  livre  de  la 

Sagesse,  ch.  vi  (v.  21)  :  La  concupiscence  »,  c'est-à-dire  ici  le 

désir  ((  de  la  sagesse  conduit  au  Royaume  éternel;  d'une  autre 

manière,  selon  qu'elle  est  un  acte  de  la  sensualité,  comme  il 

est  dit  en  saint  Jacques,  ch.  iv  (v.  i)  :  D'oii  les  guerres  et  les 

querelles  parmi  vous?  N'est-ce  point  des  concupiscences  qui  com- 
battent dans  vos  membres?  Or,  par  les  préceptes  du  Décalogue 

n'est  point  prohibée  la  concupiscence  qui  est  l'acte  de  sensua- 
lité; car,  avec  cela,  les  premiers  mouvements  seraient  des 

péchés  mortels,  étant  contre  un  précepte  du  Décalogue.  Pareil- 

lement, aussi,  n'est  point  prohibée  la  concupiscence  qui  est 

l'acte  de  la  volonté;  parce  que  celle-ci  est  incluse  en  chaque 

péché.  C'est  donc  mal  à  propos  que  sont  placées  parmi  les  pré- 
ceptes du  Décalogue,  certaines  défenses  relatives  à  la  concupis- 

cence ».  —  La  quatrième  objection  arguë  de  ce  quecd'homicide 

est  un  péché  plus  grave  que  l'adultère  ou  le  vol.  Or,  il  n'est 
point  donné  de  précepte  pour  défendre  la  concupiscence  de 

l'homicide.  Donc  c'est  mal  à  propos  que  sont  donnés  des 

préceptes  qui  défendent  la  concupiscence  du  vol  et  de  l'adultère  ». 

L'argument  sed  contra,  comme  pour  tous  les  autres  articles 

de  cette  question,   est  simplement  u  l'autorité  de  l'Écriture  ». 

Au  corps  de  l'article,  saint  Thomas  fait  observer  que  «  comme 
par  les  parties  »  potentielles  «  de  la  justice,  on  rend  ce  qui 

est  dû  à  certaines  personnes  déterminées  envers  qui  l'homme 
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a  une  raison  spéciale  d'obligation;  de  mênnc  aussi,  par  la 

justice  proprement  dite,  l'iiomme  rend  ce  qu'il  doit  communé- 

ment à  tous  »,  sous  la  raison  d'obligation  commune  qui  est 
celle  de  la  justice  distributive  ou  commutalive.  «  Et  de  là  vient 

qu'après  les  trois  premiers  préceptes  ayant  trait  à  la  religion 

par  laquelle  on  rend  à  Dieu  ce  qu'on  lui  doit;  et  après  le 
quatrième  précepte,  ayant  trait  à  la  piété,  qui  rend  aux  parents 

ce  qu'on  leur  doit  et  dans  lequel  se  trouve  comprise  toute 
dette  qui  repose  sur  quelque  raison  spéciale  »  autre  que  celle 

de  la  justice  commune,  «  il  était  nécessaire  que  fussent  posés 

conséqucmment  ou  à  la  suite,  les  autres  préceptes  ayant  trait 

à  là  justice  proprement  dite,  qui  rend  à  tous  indifïéremment 

ce  qui  leur  est  dû  ». 

L'ad  primum  répond  que  «  l'homme  est  obligé  universel- 

lement à  ce  qui  est  de  ne  nuire  à  personne.  Et  c'est  pour  cela 
que  les  préceptes  négatifs,  par  lesquels  sont  défendus  les  torts 

qui  peuvent  être  causés  au  prochain,  étant  des  préceptes  com- 
muns ou  généraux,  devaient  être  placés  parmi  les  préceptes 

duDécalogue.  Les  choses,  au  contraire,  qui  doivent  être  rendues 

au  prochain,  se  rendent  diversement  aux  divers  hommes. 

Aussi  bien  n'y  avait-il  pas  à  donner  à  leur  sujet  de  préceptes 
afTirmalifs,  parmi  les  préceptes  du  Décalogue  »,  qui  sont,  nous 

l'avons  dit,  des  préceptes  généraux  devant  s'appliquer  à  tous. 

L'ad  secundam  fait  observer  que  «  tous  les  autres  torts  que 

l'on  cause  au  prochain,  peuvent  être  ramenés  à  ceux  qui  sont 
défendus  par  ces  préceptes,  comme  à  certaines  choses  plus 

communes  et  plus  importantes.  C'est  ainsi  que  tous  les  torts 
qui  se  commettent  contre  la  personne  du  prochain  sont 

compris  être  défendus  dans  la  défense  de  l'homicide,  comme 

en  ce  qu'il  y  a  de  principal  dans  cet  ordre.  Les  torts  qui  se 
commettent  contre  les  personnes  conjointes,  surtout  par  mode 

de  passion  libidineuse,  sont  compris  être  défendus  ensemble 

avec  l'adultère.  Ce  qui  touche  au  dommage  causé  dans  les  biens, 
est  compris  être  défendu  ensemble  avec  le  vol.  Et  tout  ce  qui 

touche  à  la  parole,  comme  les  détractions,  les  blasphèmes  »  en 

tant  qu'il  s'agit  de  paroles  injurieuses  contre  quelqu'un,  «  et 

s'il  est  d'autres  choses  de  ce  genre,  c'est  compris  être  défendu 
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dans  le  faux  témoignage,  qui  s'oppose  plus  directement  à  la 
justice  ». 

Vad  tertiiim  explique  que  «  par  les  préceptes  qui  défendent 

la  concupiscence,  n'est  point  compris  être  défendu  le  premier 
mouvement  qui  reste  dans  les  limites  de  la  sensualité;  mais 

est  défendu  directement  le  consentemenl  de  la  volonté  qui 

porte  sur  l'acte  ou  la  délectation.  » 

L'ad  quarlum  dit  que  «  l'homicide,  en  lui-même,  n'est  pas 
chose  qui  soit  objet  de  concupiscence  ou  de  désir,  mais  il  est 

plutôt  chose  qui  fait  horreur;  car  il  n'a  point  de  soi  quelque 
raison  de  bien.  L'adultère,  au  contraire,  a  une  certaine  raison 
de  bien,  la  raison  de  bien  délectable  »,  à  cause  du  plaisir. 

«  Le  vol,  aussi,  a  une  certaine  raison  de  bien,  la  raison  d'utile. 
Et  parce  que  le  bien,  de  soi,  est  objet  de  concupiscence  ou  de 

désir;  à  cause  de  cela,  il  fallait  défendre,  par  des  préceptes 

spéciaux,  la  concupiscence  du  vol  et  de  l'adultère,  mais  non 
celle  de  l'homicide  ».  —  Cette  même  raison  nous  avait  été 
donnée  par  saint  Thomas  dans  la  question  du  Décalogue, 

considérée  du  point  de  vue  de  la  loi  en  elle-même.  Cf.  l''-2°^, 

q.  100,  art.  5,  ado'"".  Et,  comme  nous  l'avons  fait  remarquer 

au  début  de  la  question  actuelle,  c'est  à  cette  autre  question  du 

traité  de  la  loi,  conjointement  avec  la  question  présente,  qu'il 
faut  se  référer,  pour  la  pleine  et  parfaite  intelligence  du 

Décalogue,  dont  saint  Thomas  vient  de  nous  préciser  ici  les 

rapports  très  spéciaux  qui  le  lient  au  traité  de  la  justice. 

Avec  cette  question  des  préceptes  du  Décalogue,  considérés 

sous  leur  raison  formelle  de  préceptes  de  la  justice,  setermine 

le  traité  de  celte  grande  vertu,  la  seconde  des  quatre  vertus 

cardinales  et  la  première  des  trois  vertus  morales  qui  ont  pour 

objet  propre  de  perfectionner  la  partie  affective  dans  l'homme. 

C'est  dans  ses  rapports  avec  autrui  que  la  justice  avait  pour 
mission  de  parfaire  l'homme  en  ce  qui  est  de  sa  vie  affective. 

Elle  fait  que  la  volonté  de  l'homme  soit  ce  qu'elle  doit  être, 

quand  il  s'agit  des  actes  qui  mettent  l'homme  en  rapport  avec 
Dieu,  sous  sa  raison  de  Créateur  et  de  Père,  et  avec  le  prochain, 

sous  les  multiples  raisons  qui  peuvent,  en  deçà  de  Dieu,  et 
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par  une  gradation  descendante,  unir  les  hommes  entre  eux. 

C'est  la  vertu  par  excellence,  mise  au  service  de  la  charité, 

pour  harmoniser,  surtout  avec  l'aide  et  par  l'action  du  don  de 
piété  qui  la  couronne,  la  grande  famille  des  créatures  raison- 

nables vivant  ensemble  sous  le  gouvernement  divin  du  Père 

qui  est  dans  les  cieux.  —  Deux  autres  grandes  vertus  cardinales 
et  morales  nous  restent  à  considérer,  qui  seront,  elles  aussi, 

du  moins  indirectement,  d'un  secours  inappréciable  pour  le 
parfait  épanouissement  de  la  vie  des  hommes  entre  eux  et 

avec  Dieu,  en  assurant  la  perfection  morale  de  l'homme  en 
lui-même.  Ce  sont  les  vertus  de  force  et  de  tempérance.  Elles 

feront  l'objet  de  notre  prochain  volume. 

FIN   DU  TOME  XU 
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7°  Si  l'avarice  est  un  vice  capital  ?. 
8°  Si  les  filles  de  l'avarice  sont  celles  que  l'on  assigne  ?       728 

QUESTION  CXIX.  —  De  i.a  prodigalité. 
(^Trois  articles.) 

1°  Si  la  prodigalité  s'oppose  à  l'avarice  ?       737 
2"  Si  la  prodigalité  est  un  péché  ?       780 

3°  Si  la  prodigalité  est  un  péché  plus  grave  que  l'avarice  ?       782 

QUESTION  C\\.  —  De  l'épikie. 
(Deux  articles.) 

i"  Si  l'épikie  est  une  vertu  ?       787 
2"  Si  l'épikie  est  une  partie  de  la  justice  ?       789 

QUESTION  CXXI.  —  Du  don  de  piété. 
(Deux  articles.) 

1°  Si  la  piété  est  un  don  ?       743 
0°  Si  au  don  de  piété  correspond  la  seconde  béatitude,  savoir  :  Bien- 

heureux les  doux  ?       7^6 

QUESTION  CXXII.  —  Des  préceptes  de  la  justice. 
(Six  articles.) 

I"  Si  les  préceptes  du  Décalogue  sont  des  préceptes  de  la  justice?. . .  7^9 

a"  Si  le  premier  précepte  du  Décalogue  est  donné  comme  il  convient?  768 
3°  Si  le  second  précepte  du  Décalogue  est  donné  comme  il  convient  ?  766 
4"  Si  le  troisième  précepte  du  Décalogue  est  donné  comme  il  convient  ?  759 
ô"  Si  le  quatrième  précepte  du  Décalogue  est  donné  comme  il  con- 

vient ?    769 

6°  Si  les  autres  six  préceptes  du  Décalogue  sont  donnés  comme  il 
convient  ?    772 
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